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HISTÜIRE

DE

LA RÉVOLUTION

FRANCAISE.•

JE me propose d'écrire'I'histoire d'nnerévolu
tion mémorable, qui a profondément agite les
hommes, et qui les diviseencore aujourd'hui.
Je ne me dissimule pas les difficultés de l'entre
prise, cal' des passions que l'on croyait étouffées
sous l'influence du despotisme militaire , vien
nent de se réveiller. Tout a coup des hommes
accablés d'ans et de travaux ont senti renai
tre en eux des ressentiments qui paraissaient
apaisés, et nous les ont communiqués, a nous,
leurs fils et leurs héritiers. Mais si nous avons a
soutenir la méme cause, nous n'avons pas a
défendre leur conduite, et nous POUVOI1S sépa
rer la liberté de ceux qui 1'ont bien OH mal ser-
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vie; tandis que nous avons l'avantage d'avoir
entendu et observé ces vieillards, qui, tout
pleins encore de leurs souvenirs , tout agités de
leurs impressions, nous révelent l'esprit et le
caractere .des partís, et nous apprennent a les
comprendre. Peut-étre ie moment oú les .ac
teurs vont expirer est-ille plus propre aécrire
l'histoire : on .peut recueillir leur témoignage
sans partager toutes leurs passions.

Quoi qu'il en soit, j'ai taché d'apaiser en moi
tout sentiment de haine; je me suis tour atour
figuré que, né sous le chaume, animé d'une
juste ambition , je voulais acquérir ce que l'or
gueil des hautes classes m'avait injustement re
fusé; ou bien qu'elevé dans les palais , héritier
d'antiques priviléges ,íl m'était douloureux de
renoncer aune possession que je prenais pour
une propriété légitime. Des lors je n'ai pu m'ir
riter; j'ai plaint les combattants, et je me suis
dédommagé .en adorant les ames généreuses.
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CHAPITRE 1.
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État politique et moral de la France ala fin du lse siécle.
- Avénement de Louis :XVI.. - Maurepas, Turgot et
Neckcr ministres. - Calonnc. AssemblÚ des notables.
- De Brienne ministre. - Opposition du parlement,
son exil et son ral'pe\. - Le duc d'Orléans exilé, 
Arrestation dll., conseiller d'~préw.é"il, "..,.. Nook.er e$~

rappclé et remplace de Brienne. - Nouvelle assemblée
des notables. - Discussions relatives aux états-géné
raux. - Formation des clubs. - Causes de la révolu-.
tion. - Premiéres électious des députés aux états-gé
néraux, - Incendie de la maison Réveillon. - Le 'duc
d'Orléans; son caractére.

ON connait les révolutions de la monarchie
francaise ; on sait qu'au milieu des Gaules a
moitié sauvages, les Grecs, puis les Romains ap
porterent leurs armes et leur civilisation; qu'a
pres eux, les barbares y étahlirent Ieur hiérar
chie militaire; qq.e cette hiérarchie , transmise
des personnes aux terres, y fut comme immohi-

I.
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lisée , et forma ainsi le systéme féodal. L'auto

rité s'y partagea entre le chef féodal appelé roi,
et les chefs secondaires appelés vassaux , qui
a leur tour étaient rois de leurs propres sujets.
Dans notre temps, oú le besoin de s'accuser a
fait rechercher les torts réciproques, on IlOUS a
suffisamment appris que l'autorité fut d'abord
disputée par les vassaux , ce que font toujours
ceux qui sont le plus rapprochés d'elle; que
cette autorité fut ensuite partagée entre eux ,
ce qui forma l'anarchie féodale ; et qu'enfin elle
retourna au tróne , oú elle se concentra en des
potisme sous Louis XI, Richelieu et Louis XIV.
La population francaise s'était progressivement
affranchie par le travail , premiere source de la
richesse et de la liberté. Agricole d'ahorrl , puis
commercante et manufacturiére , elle acquit
une teIle importance qu'elle forma la nation
tont entiére, Introduite en suppliante dans les
états-généraux, elle n'y parat qu'á genoux, ponr
y étre taillée a merci el miséricorde ; bientót
méme Louis XIV annonca qu'il ne voulait plus
de ces assemblées si soumises, et il le declara
aux parlements, en bottes et le fouet ala main.
On vit des 101'5 ala tete de l'état, un roi muni
d'un pouvoir mal défini en théorie, mais absoln
dans la pratique; des grands qui avaient aban
donné leur dignité féodale pOUf' la favenr du

~---~----------



REGNJo~ DE LOU15 XVI. 5

monarque, et qui se disputaient par l'iutriguc
ce qu'on leur livrait de la substance des peu
ples ; au-dessous une population immense, sans
autre relation avee cette aristocratie royale
qu'une soumission d'habitude et l'acquittement
des impóts. Entre la eour et le peuple se trou
vaient des parlements investís du pouvoir de
distribuer la justice et d'enregistrer les volontés
royales. L'autorité est toujours disputée : quand
ce n'est pas dans les assemblées légitimes de la
nation, c'est dans le palais mérne du prince. On
sait qu'en refusant de les enregistrer, les parle
ments arrétaient l'effet des volontés royales; ce
qui finissait par un lit de justice et une transac
tion , quand le roi était faible, et par une sou
mission entiére.quand le roi étaitfort.Louis XIV
n'eut pas mérne a transiger , carsous son regne
aucun parlernent n'osa fairede remontranees;
il entraina la nation asa suite , et elle le glorifia
des prodiges qu'elle faisait elle-meme dans la
guerre, dan s les arts et les sciences. Les sujets et
le monarque furent unanimes , et tendirent vers
unméme but. Mais Louis XIV était a peine ex
piré, que le régent offrit aux parlements l'occa
sion de se venger de leur longue nullité. La vo
lonté du monarque, si respectée de son vivant,
fut violée apres sa mort, et son testament cassé,
L'autorité fut alors remise en litige, et une Ion-
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gue lutte commeoce entre les parlements, le
clergé et la cour, en présence d'une nation
épuisée par de longues guerres, et fatiguée de
fournir aux prodigalités de ses maitres, livrés
tour a tour au gout des voluptés ou des armes.
Jusque-laelle n'avait eu du génie quepour le
service et les plaisirs du monarque; elle en eut
alors pour son propre usage, et s'en servitaexa
miner ses intéréts. L'esprithumain passe in
eessamment d'un objet al'autre. Du théátre, de
la ehaire religieuse et funébre , le génie francais
se porta vers les seienees morales et politiques ;
et alors tout fut changé. Qu'on se figure, pen
dant un siécle entier, les usurpateurs de tous
les droits nationaux se disputant une autorité
usée; les parlements poursuivant le clergé, le
clergé poursuivant les parlements; ceux -ci
contestant l'autorité de la cour; la eour, in
soueiante et tranquille au sein de eette lutte,
dévorant la substanee des peuples au milieu
des plus grands désordres; la nation, enriehie
et éveillée, assistant a ces divisions, s'armant
des aveux des uns contre les autres, privée de
toute action poli tique , dogmatisant avee au
dace et ignorance, paree qu'eIle était réduite
a des théories; aspirant surtout a recouvrer
son rang en Europe, et offrant en vain son 01'

et son sang pour reprendre une place que la
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faiblesse de ses maitres luí avait fait perdre :
tel fut le dix-huitiéme siécle.

Le seandale avait été poussé a son comble ,
lorsque Louis XVI, prince équitable , modéré
dan s ses gouts, négligemmeut élevé, mais porté
au bien par un penchant naturel , monta fort
jeune sur le tróne ", JI appela auprés de lui un
vieux courtisan pour lui donner le soin de son
royaume, et partagea sa confiance entre Mau
repas et la reine, jeune princesse autrichienne ,
vive, aimable, et exércant sur lui le plus
grand ascendant. Maurepas et la reine ne s'ai
maient pas; le roi, cédant tantót ason ministre,
tantót ason épouse, commenca de bonne heme
la longue carriere de ses incertitudes. Ne Be

dissimulant pas l'état de son royaume, il en
croyait les phifosophes surce point; mais, élevé
dans les sentiments les plus chrétiens, il avait
pour eux le plus grand éioignement. La voix
publique, qui s'exprimait hautement, lui dé
signa Turgot, de la société des économistes ,
homme simple, vertueux, doué d'un carac
tere ferme, d'un génie lent , rnais opiniátre et
profond. Convaincu de sa probité, charmé de
ses projets de réformes , Louis XVI a répété
souvent : « Il n'y a que moi et Turgot qui
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{( soyons les amis du peuple. » Les réformes
de Turgot échouérent par la résistance des pre
miers ordres de l'état, intéressés a conserver
tous les genres d'abus que le ministre anstere
voulait détruire. Louis XVI le renvoya avec
regret. Pendant sa vie, qui ne fut qu'un long
martyre, il eut toujours la douleur d'entrevoir
le bien, de le vouloir sincerement , et de mano
quer de la force néeessaire pour l'exéeuter.

Le roi, plaeé entre la cour, les parlements
et le publie, exposé aux intrigues et aux sng
gestions de tout genre , ehangea tour a tour
de ministres: cédant encare une fois a la voix
publique et a la nécessité des réformes , il ap~

pela aux finanees Neeker *, Genevois enriehi
par des travaux de banque, partisan et dis
ciple de Colbert, comme Turgot l' était de Sully;
financier économe et integre, maisesprit vain ,
ayant laprétention d'étre modérateur en tou
tes choses, philosophie , religion, liberté, et
trompé par les éloges de ses amis et du public,
se flattant de conduire et d'arréter les esprits
au point OU s'arrétait le sien.

Necker rétablit I'ordre dans les finances, et
trouva les moyens de suffire aux frais considé
rabIes de la guerre d'Amérique. Génie moins
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vaste , mais plus flexible que Turgot, dispo
sant surtout de la confiance des capitalistes,
il trouva pour le moment des ressources inat
tendues, et fit renaitre la confiance. Mais iI
fallait plus que des artifices financiers pour
terminer les embarras du trésor, et il essaya
le moyen des réformes. Les premiers ordres
ne furent pas plus faciles pour lui qu'ils ne
l'avaient été pour Turgot : les parlements , in
struits de Ses projets , se réunirent contre luí,
et I'obligérent a se retirer.

La convictíon des abus était uníverselle; on
en,convenait partoot; le roi le savait et en
soutfrait cruellement. Les courtisans, qui jouis
saient de ces abus, auraient voulu voir finir
les embarras du trésor, rnais sans qu'il leur
en coútát un seul sacrifice, Ils dissertaient a
la cour , et y débitaient des maximes phi10
sophiques; ils s'apitoyaient a la chasse sur les
vexations exercées a l'égard du laboureur ; on
les avait mérne vus applaudír a I'affranchis
sement des Américains , et recevoir avec hon
neur les jeunes Francais qui revenaient du
Nouveau-Monde, Les parlements invoquaient
aussi l'intérét du peuple, alJéguaient avec hau
teur les souffrances du panvre , et cependant
s'opposaient a l'égale répartition de I'impót
ainsi qu'á l'abolition des restes de la barbarie
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féodale. Tous parlaient du bien public , peu le
voulaient ; et le peuple, ne démélant pas bien
encore ses vrais amis, applaudissait tous cenx
qui résistaient au pouvoir, son ennemi le plus
apparent.

En écartant Turgot et Neeker, on n'avait
pas changé I'état des choses : la détresse du
trésor était la méme ; on aurait consenti 10ng
temps encore ase passel' de l'intervention de la
nation , mais il fallait exister , il fallait fournir
aux prodigalités de la eour. La difficulté écartée

un moment par la destitution d'un ministre,
par un emprunt , ou par l'établissement forcé
d'un impót , reparaissait bientót plus grande,
comme tont mal négligé. On hésitait eomme
il arrive toujours lorsqu'il faut prendre un parti
redouté, mais nécessaire. Une intrigue amena
au ministere M. de Calonne, peu favorisé de
l'opinion, paree qu'il avait contribué ala per
sécution de La Chalotais *. Calonne, spiri
tuel, brillant, fécond en ressources, comptait
sur son génie, sur la fortune et sur les hommes,
et se livrait a l'avenir avec la plus singuliere
insouciance, Son opinion était qu'il ne fallait
point s'alarmer d'avance, et ne découvrir le
mal que la veille du jour oú on voulait le ré-

•
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parer. 11 séduisit la cour par ses manieres, la
toucha par son empressement atout accorder,
procura au roi et a tous quelques instants plus
faciles , et fit succéder aux plus sinistres pré
sages un moment de bonheur et d'aveugle
confiance.

Cet avenir sur lequeI on avait eompté ap
prochait; iI fallait enfin prendre des mesures
décisives. On ne pouvait charger le peuple
de nouveaux impóts , et cependant les caisses
étáient vides. Il n'y avait qu'un moyen d'y
pourvoir, c'était de réduire la dépense par la
suppression des graees, et, ce moyen ne suffi
sant pas, d'étendre l'impót sur un plus grand
nombre de contribuables , c'est-á-dire sur la
noblesse et le clergé. Ces projets , successive
ment tentés par Turgot et par Necker, et repris
par Calonne, ne parurent a celui-ci suscep
tibles de réussir , qu'autant qu'on obtiendrait
le consentement des privilégiés eux-mémes.
Calonne imagina done de les réunir dans une
assemblée, appelée des notables, pour leur sou
mettre ses plans et arracher leur consente
ment , soit par adresse , soit par conviction "'.
L'assemblée était eomposée de grands, pris dans
la noblesse, le clergé et la magistrature; d'une

• Cette assemblée s'ouvrit le 22 Iévrier .787.
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foule de maitres des requétes et de quelques
magistrats des provinces. Au moyen de cette
composition , et surtout avec le secours des
granos seigneurs populaires et philosophes,
qu'il avait eu soin d'y faire entrer, Calonne se
flatta de tout emporter.

Le ministre trop confiant s'étaitmépris. L'o
pinion publique ne lui pardonnait pas d'occu
per la place de Turgot et de Necker. Charmée
surtout qu'on obligeát un ministre a rendre
des comptes, elle appuya la résistance des
notables. Les discussions les plus vives s'enga
gerent. Calonne eut le tort de rejeter sur ses
prédécesseurs, et en partie sur Necker, l'état
du trésor. Necker répondit, fut exilé , et l'op
position n'en devint que plus vive. Calonne
suffit a tout avec présence d'esprit et avec
calme. Il 6t destituer M. de Miroménil, garde
des sceaux, qui conspirait avec les parlernents.
Mais son triomphe ne fut que de deux jOlIrS.

Le roí, qui l'aimait, luí avait promis plus
qu'il ne pouvait, en s'engageant ale soutenir,
Il fut ébranlé par les représentations des no
tables, qui promettaient d'obtempérer aux
plans de Calonne, mais a condition qu'on en
laisserait l'exécution a un ministre plus moral
et plus digne de confiance. La reine, par les
suggeslions de l'abbé de Vermont, proposa et
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íit accepter au roi un ministre nouveau,
M. de Brienne , archevéque de Toulouse, et
l'un des notables qui avaient le plus contribué
a la perte de Calonne, dans I'espoir de lui
succéder *.

L'archevéque de Toulouse , avec un esprit
obstiné et un caractere faible, révait le mí
nistere depuis son enfance, et poursuivait par
tous les moyens cet objet de ses voeux. Il s'ap
puyait principalement sur le crédit des fem
mes, auxquelIes il cherchait et réussissait a
plaire. Il faisait· vanter partout son administra
tion du Languedoc. S'il n'obtint pas en arri
vant au ministére la faveur qui aurait entouré
Necker, il eut aux yeux du public le mérite
de remplacer Calonne. 11 ne fut pas d'abord
premier ministre, mais il le devint hientót.
Secondé par M. de Lamoignon, garde des
sceaux, ennemi opiniátre des parlements, iI
commen<,;a sa carriere avec assez d'avantage.
Les notables, engagés par leurs promesses,
consentirent avec empressement atout ce qu'ils
avaient d'abord refusé : impót territorial, im
pót du timbre, suppression des corvées , as
semblées provinciales, tout fut accordé avec
affectation. Ce n' était point a ces mesures,

• Avril J787.
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mais a leur auteur qu'on affeetait d'avoir ré
sisté; l'opinion puhlique triomphait, Calonne
était poursuivi de malédictions , et les notables,
entourés du suffrage publie, regrettaient ce
pendant un honneur aequis au prix des plus
grands sacrifices, Si M. de Brienne eút su pro
fiter des avantages de sa position, s'il eñt
poursuivi avec activité I'exécution des mesures
consenties par les notables, s'il les eút toutes il
la fois et sansdélaiprésentées aupaolement ,
a l'instant oú. l'adhésion des premiers: ordres
semblaít obligée, e'en était fait peut-étre : le
parlement, pressé de toutes parts , aurait con
sentí a tout , et cette transaction , quoique
partielle et .forcée eüt probablement retardé
pour long-temps la lutte qui s'engagea bientót,

Rien de pareil n'eut lieu. Par des délais im
prudents, on permit les retours; on ne pré
senta les édits que 1'un apres l'autre; le par
lement eut le temps dediscuter , de s'enhardir,
et de revenir sur I'espece de surprise faite aux
notables. Il enregistra, apres de longues dis
cussions, l'édit portant la .seconde abolition
des corvées, et un autre permettant la libre
exportation des grains. Sa haine se dirigeait
surtout contre la subvention territoriale; mais
il craígnait, par un refus, d'éclairer le public ,
et de lui laisser voir que son opposition étaít
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tout intéressée. Il hésitait, lorsqu'on lui épar
gna cet embarras, en présentant ensemble
l'édit sur le timbre et sur la subvention terri
toriale, mais .surtout en commencant la déli
bération par celui du timbr~. Le parlement
put ainsi refuser le premier sans s'expliquer
sur ele seoond; et , en attaquant .l'impót du
timbre, qui affeetait la majoritédes contri
buables, ilsembla défendre les intéréts pu
hlics. Dans une séance oú les pairs assistérent ,
il-dénonca les ahus, les scandales et les predi
galités de la cour , et demanda des états de
dépenses.Hnconseiller.jouant sur le mot , s'{}..
cria.i.eCe ne sont pas des états, mais des états
généraux qu'ilnous faut.,» Cette demande in
attendue frappa tout le monde d'étonnement.
Jusqu'alors on avait résisté parce qu'on souf
frait; on avait secondé tous les. genres d'op
position, favorables ou non a la cause popu
Iaire , pourvu qu'ils fussent dirigés centre la
cour, a laquelle on rappartait tous les maux.
Cependant on ne savait trop ce qu'il fallait
désirer: on avait toujours été si loin d'influer
sur le gouveroement, 00 avait tellement l'ha
bitude de s'en tenir aux plaintes, qu'on se
plaignait sans concevoir l'idée d'agir ni de
faire unerévolution. Un seul mot prononcé
affrit un hut inattendu; chacun lerépéta, et
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les états-généraux furent demandés a grands
cris.

D'Espréménil, jeune eonseiller, orateur em
porté, agitateur saos but, démagogue dans les
parlements, aristocrate dans les états-géné

raux, et qui fut déclaré en état de démence
par un décret de l'assemblée constituante ,
d'Espréménil se montra dans eette occasion
l'un des plus violents déclamateurs parlemen
taires.:Mais l'opposition était conduite secre
tement par Duport, jeune homme doué d'un
esprit vaste, d'un caractere ferme et persévé
rant, qui seul peut-étre , au milieu de ces
troubles, se proposait un avenir, et. voulait
conduire sa compagnie, la cour et la nation,
a un but tout autre que celui d'une aristocra
tic parlementaire.

Le parlement était divisé en vieux et jeunes
conseillers, Les premiers voulaient faire con
tre-poids a l'autorité royale pour donner de
l'importance a leur compagnie; les seconds,
plus ardents et plus sinceres, voulaient intro
duire la liberté dans I'état , sans bouleverser
néanmoins le systeme politique sous lequel ils
étaient nés. Le parlement fit un aveu grave;
il reconnut qu'il n'avait pas le pouvoir de con
sentir les impóts , qu'aux états-généraux seuls
appartenait le droit de les établir; et ilde-
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manda au roi la communication des états de
recettes et de dépenses,

Cetaveu d'íncompétence et rnéme d'usurpa
tion, puisque le parlement s'était jusqu'alors
arrogé le droit de consentir les impóts , cet
aveu dut étonner. J..Je prélat-ministro , irríté
de cette opposition, manda aussitót le parle
ment a Versailles, et fit enregistrer les deux
édits dans un lit de justice ". Le parlement,
de retour a París, fit des protestations, et or
donna des ponrsuites contre les prodigalités
de Calonne. Sur-le-champ une décision du
conseil cassa ses arrétés et l'exíla aTroyes .....

Telle était la sítuatíon des choses le 15 aoüt
1787, Les deux freres du roí, Monsieur et le
eomte d'Artois, furent envoyés, l'un a la cour
des comptes , et l'autre a la cour des aides,
pour y faíre enregistrer les édits, Le premier,
devenu populaire par les opínions qu'íl avait
manifestées dans l'assemblée des notables, fut
accueilli par les acclamations d'une foule irn
mense, et reconduit jusqu'au Luxembourg au
milien des applaudissements uníversels. Le
comte d'Artois, connu pour avoir soutenu Ca
Ionne , fut accueilli par des murmures, ses

* 6 aoút,

** J 5 aoút.

1.
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gens furent attaqués, et on fut obligé de re
courir a la force armée.

Les parlements avaient autour d'eux une
clientele nombreuse, cornposée de légistes,
d'employés du palais, de clercs, d'étudiants ,

population active, rernuante , et toujours préte
as'agiter pour leur cause. A ces alliés naturels
des parlements se joignaíent les capitalistes ,
quí craígnaient la banqueroute; les classes
éclairées, qui étaient dévouées a tous les op
posants; et enfin la multitude, qui se range
toujours ala suite des agitateurs. Les troubles
furent tres-graves, et l'autorité eut beaucaup
de peine a les réprimer.

Le parlement, séant a Troyes, s'assemblait
chaque jour, et appelait les causes. Ni avocats
ni procureurs ne paraissaient, et la justice
était suspendue, cornme il était arrivé tant de
fois dans leeourant du siecle. Cependant les
magistrats se lassaient de leur exil, et M. de'
Brienne était san s argento I1 soutenait avec
assurance qu'il n'en manquait pas, et tran
quillisait la eour inquiete sur ee seul objet;
mais il n'en avait plus, et, incapable de termi
ner les difficultés par une résolution éner
gique, il négociait avec quelques membres du
parlement. Ses eonditions étaient un emprunt
de 440 millions, réparti sur quatre années, a
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l'expiration desquelles les états-généraux se
raient convoqués. A ce prix, Brienne renon
cait aux deux impóts, sujets de tant de dis
cordes. Assuré de quelCJues membres, il erut
l'étre de la compagnie ~btiere, et le parlement
fut rappelé le 10 septembre.

Une séance rayale eut lieu le 20 du méme
mois. Le roi vint en personne présenter l'édit
portant la création de l'emprunt successif, et la
convacation des états-généraux dans cinq ans.
On ne s'était point expliqué sur la nature de
eette séance, et on ne savait si c'était un lit de
justice. Les visages étaient mornes, un profond
silence régnait, lorsque le duc d'Orléans se leva,
les traits agités, et avec tous les signes d' une
vive émotion; il adressa la parole au roi, et
lui demanda si eette séance était un lit de jus
tice ou une délibération libre. ( C'est une séance
royale, )J répondit le roi. Les eonseillers Fréteau,
Sabatier , d'Espréménil, prirent la parole apres
le duc d'Orléans, et déclamerent avee leur vio
lence ordinaire, L'enregistrement fut aussitót
forcé, les conseillers Fréteau et Sabatier furent
exilés aux Hes d'Hyeres , et le duc d'Orléans a
villers-Cotterets. Les états-généraux furen t ren
voyés a cinq ans,

Tels furent les principaux événements de l'an
uée 1787, L'année 1788 commenea par de nou

2.
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velles hostilités. Le 4janvier, le parlement ren
dit un arreté centre les lettres de cachct, et
pour le rappel des personnes exilées. Le roi
cassa cet arrété ; le parlement le confirma de
nouveau.

Pendant ce temps, le due d'Orléans , consi
gné aVillers-Cotterets , ne pouvait se résigner
<1 son exil. Ce prince , brouillé avec la cour,
s'était réconcilié avec l'opinion, qui d'abord
ne luí était pas favorable. Dépourvu a la fois
de la dignitéd'un prince et de la fermeté d'un
tribun, ji ne sut pas supporter une peine aussi
légere; et, pOlIr obtenir son rappel, íl deseen
dit jusqu'aux sollicitations, méme envers la
reine son ennemie personnelle.

Brienne était irrité par les obstacIes, sans
avoir l'éncrgie de les vaincre. Faible en Eu
rape centre la Prusse, a laquelle il sacrifiait
la HoIlande, faible en Franee contre les par
lements et les grands de l'état, il n'était plus
soutenu que par la reine, et en outre se trou
vait souvent arrété dans ses travaux par une
mauvaise santé. Il ne savait ni réprirner les
révoltes, ni faire exécuter les réductions dé
crétées par le roi; et, malgré l'épuisement
tres-prochain du trésor, il affectait une incon
cevable sécurité. Cepcndant, au rnilieu de tant
de difficultés, il ne négligeait pas de se ponr-
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voir de nouveaux bénéfices , et d'attirer sur
sa famille de nouvelles dignités.

Le garde des sceaux Lamoignon, moins,
faible, mais aussi moins influent que l'arche
véque de Toulouse , coneerta avec lui un' plan
nouveau pour frapper la puissance politique
des parlements; car c'était la le principal but
du pouvoir en ce momento Il importait de
garder le secreto Tout fut préparé en silence :
des lettres closes furent envoyées aux com
mandants des provinces; l'imprimerie oú se
préparaient les édits fut entourée de gardes.
00 voulait que le projet ne fút connu qu'au
moment méme de sa communication aux par
Iements. l..'époque approehait, el le bruit s'é
tait répandu qu'un grand acte politique s'ap
prétait. Le conseiller d'Espréménil parviot a
séduire a force d'argent un ouvrier imprimeur,
et a se procurer un exemplaire des édits. Il se
rendít ensuite au palais , fit assembler ses col
legues, et leur dénonca hardiment le projet
ministériel *. D'apres ce projet, six grands
bailliages, établis dans le ressort du parle
ment de Paris, devaient restreindre sa juri
dietion trop étendue. La faculté de juger en
dernier ressort , et d' enregistrer les lois et les
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édits, était transportée a une cour pléniere,
composée de pairs, de prélats, de magistrats,
de chefs militaires , tous choisis par le roí. Le
capitaine des gardes y avait méme voix déli
hérative. Ce plan attaquait la puissance judi
ciaire du parlement, et anéantissait tout-a-fait
sa puissance politiqueo La compagnie, frappée
de stl1peur, ne savait quel parti prendre. Elle
ne pouvait délibérer sur un projet qui ne lui
avait pas été soumis; et il lui importait ce
pendant de ne pas se laisser surprendre. Dans
cet embarras elle employa un moyen tout a la
fois ferme et adroit, celui de rappeler et de
consacrer dans un arrété , tout ce qu'elle ap
pelait lois constitutives de la monarchie, en
ayant soin de comprendre dans le nombre son
existence et ses droits. Par cette mesure gé
nérale , elle n'anticipait nuUement sur les pro
jets supposés du gouvernement, et garantissait
tout ce qu'eUe voulait garantir.

En conséquence , il fut déclaré, le 5 mai ,
par le par!ement de Paris:

« Que la France était une monarchie gou
« vernée par le roi, suivant les lois; et que de
« ces lois, plusieurs, qui étaient fondamenta
« les, embrassaient et consacraient : 10 le droit
« de la maison régnante au tróne , de mále en
« mále , par ordre de primogéniture; 2 o le
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« droit de la nation d'accorder librement des
« subsides par l'organe des états-géuéraux , ré

« gulierement convoqués et eomposés; 3° les
« coutumes et les capitulations des provinces;
l( 4° l'inamovihilité des magistrats; 5° le droit
« des cours de vérifier dans chaque provinee
l( les volontés du roi, et de n'en ordonner I'en
« registremen; qu'autant qu'elles étaient con
« formes aux lois constitutives de la province,
« ainsi qu'aux lois fondamentales de l'état;
« 6° le droit de ehaque citoyen de n'étre ja
« mais traduit en aueune maniere par-devant
« d'autres juges que ses juges naturels, qui
« étaient ceux que la loi désignait; et 7° le
(e droit , sans lequel tous les autres étaient in
le utiles, de n'étre arrété par quelque ordre
« que ce fút , que pour étre rernis sans délai
« entre les mains des juges eompétents. Pro
« testait ladíte eour eontre toute atteinte qui
« serait portée aux principes ci - dessus ex
« primés. »

A eette résolution énergique le ministre ré

pondit par le moyen d'usage, toujours mal et
inutilement employé: il sévit contre quclques
memhres du parlement. D'Espréménil et Gois
lart de Monsalbert , apprenant qu'ils étaient
menacés , se réfugierent au sein du parlement
assemblé. Un officier, Vincent el'Agoult, s'y
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rendit a la tete d'une compagnie, et, ne con
naissant pas les magistrats désignés, les appela
par leur nom. Le plus grand silence régna
d'abord dans l'assemblée; puis les conseillers
s'écrierent qu'ils étaient tous d'Espréménil.
Enfin le vrai d'Espréménil se nomma, et sui
vit l'officier chargé de l'arréter. Le tumulte
fut alors ason comble; le peuple accompagna
les magistrats en les couvrant d'applaudisse
ments. Trois jours apres , le roi , dans un lit
de justice, fit enregistrer les édits ; et les
princes el les pairs assernblés présenterent l'i
mage de cette cour pléniere qui devait suc
céder aux parlements. .

Le Chátelet rendit aussitót un arrété contre
les édits, Le parlement de Rennes déclara in
fames ceux qui entreraient dans la cour plé
niere. A Grenoble, les habitants défendirent
leurs magistrats contre deux régiments; les
troupes elles-rnémes, excitées a la désobéis
sanee par la noblesse militaire, refuserent
bientót d'agir. Lorsque le commandant du
Dauphiné asscmbla ses colonels , pOOl' savoir
si on pouvait compter sur Ieurs soldats, ils
garderent tous le silence. Le plus jeune , qui
devait parler le premier, répondit qu'il ne
fallait pas compter sur les sieus , a commen
cer par le colonel. A cette résistance, le mi-

\.
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nistre opposa des arréts du grand conseil qui
cassaient les décisions des cours souveraines,
et il frappa d'exil huit d'entre elles.

I ..a eour, inquiétée par les premiers ordres,
qui lui faisaient la guerre en invoquant l'inté
rét du peuple et en provoquant son inter
vention , eut recours, de son coté, au méme

moyen; elle résolut d'appeler le tiers-état a
son aide, eomme avaient fait autrefois les
rois de Franee pour anéantir la féodalité. Elle
pressa alors de tous ses moyens la convocatiou
des états-généraux, Elle prescrivit des recher
ches sur le mode de leur réunion; elle invita
les écrivains et les corps savants a donner
leur avis; et , tandis que le clergé assemblé

déclarait de son coté qu'il fallait rapprocher
l'époque de la convocation, la cour, acceptant
le défi, suspendit en mérne temps la réunion
de la cour pléniere , et fixa I'ouverture des
états-généraux au ler mai 1789- Alors eut lieu
la retraite de l'archevéque de Toulouse ", qui,
par des projets hardis faiblement exécutés,
avait provoqué une résistance qu'il fallait OH

ne pas exciter ou vaincre. En se retirant, il
Iaissa le trésor dans la détresse, le paiement
des rentes de l'Hótel-de-Ville suspendu, toutes
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les autorités en lutte, toutes les provinces en
armes. Quant alui, pourvu de huit cent mille
franes de bénéfices , de I'archevéché de Sens,
et du chapean de cardinal, s'il ne fit la for
tune publique, il fit du moins la sienne. Pour
dernier conseil, il engagea le roi a rappeler
Necker au ministere des finan ces, afín de s'ai
del' de sa popularité contre des résistances
devenues invincibles.

C'est pendant les deux années 1787 et 1788
que les Franeais vonlurent passer des vaines
théories a la pratique. La lutte des premieres
autorités leur en avait donné le désir et I'oc
casion. Pendant toute la durée du siecle, le
parlement avait attaqué le clergé et dévoilé
ses penchants ultramontains; apres le clergé,
il avait attaqué la cour, signalé ses abus de
pouvoir et dénoncé ses désordres. Menacé de
représailles, et inquiété a son tour dans son
existence, il venait enfin de restituer a la
nation des prérogatives que la cour voulait
lui enlever a lui-mérne , pour les transporter
a un tribunal extraordinaire. Aprés avoir ainsi
averti la nation de ses droits, il avait exercé
ses forces en excitant et protégeant l'insur
rection. De leur coté, le haut clergé en fai
sant des mandements, la noblesse en fomen
tant la désobéissance des troupes, avaient réuni
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leurs efforts a eeux de la magistrature, et ap
pelé le peuple aux armes paur la défense de
leurs priviléges.

La cour, pressée par ces divers ennem is ,
avait résisté faiblement. Sentant le besoin d'a
gir, et en différant toujours le momeot, elle
avait détruit parfois quelques abus, plutót au
profit du trésor que du peuple, et ensuite était
retombée dans l'inaetion. Enfin, attaquée en
dernier lieu de toutes parts, voyant que les
premiers ordres appelaient le peuple dans la
liee, elle venait de l'y introduire elle-méme en
convoquant les états-généraux. Opposée, pen
dant toute la durée du siecle, al'esprit philo
sophique, elle lui faisait un appel cette fois,
et livrait a son examen les constitutions du
royaume. Ainsi les premieres autorités de l'é
tal donnérent le singulier spectacle de déten
teurs injustes, se disputant un objet en pré
senee du propriétaire légitime, et finissant
méme par l'invoquer ponr jnge.

Les ehoses en étaient a ce point lorsque
Necker rentra au ministere ". La eonfiance l'y
suivit , le crédit fut rétabli sur-le-champ , les
diffieultés les plus pressantes furent éeartées. Il
pourvnt, a force d'expédients, aux dépenses in
dispensables, en attendant les états-généraux,

.. Aoút.
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qui étaientle remede invoqué par tout le monde.
On commeneait a agiter les grandes ques

tions relatives a leur organisation. On se de
mandait quel y serait le role du tiers-état : s'il
y paraitrait en égal ou en suppliant, s'il ob
tiendrait une représentation égale en nombre
a celle des deux premiers ordres, si on délibé
rerait par tete ou par ordre, et si le tiers n'au
rait qu'une seule voix contre les deux voix de
la noblesse et du clergé.

La premiere question agitée fut celle da
nombre des députés. Jamais controverse phi
losophique du dix-huitieme siecle n'avait ex
cité unepareille agitation. Les esprits s'échauf
ferent par l'importance tout actuelle de la
question. Un écrivain coneis, énergique, amer,
prit dans cette diseussion la place que les
grands génies du siecle avaient occupée dans
les discussions philosophiques. L'abbé Sieyes,
dans un livre qui don na une forte impulsion
a l'esprit pubiic, se demanda: Qu'est le tiers
état? Etil répondit: Hien, -.Que doit-il étre.... ?
Tout.

Les états du Dauphiné se réunirent malgré
la cour. Lesdeux premiers ordres, plus adroits
et plus populaires dans cette contrée que par
tout ailleurs, déciderent que la représentation
du tiers serait égals a celle de la noblesse et
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du clergé. Le parlement de Paris, entrevoyant
déja la conséquence de ses provocations im
prudentes, vit bien que le tiers-état n'allait ras
arriver en auxiliaire, mais en maitre; et en en
registrant l'édit de convocation, il enjoignit
pour clause expresse le maintien des formes
de 1614, qui annulaient tout-á-fait le role du
troisieme ordre. Déjá dépopularisé par les
difficultés qu'il avait opposées al'édit qui reno
dait l'état civil auxprotestans, il fut en ce
jour eomplétement dévoilé , et la cour entiere
ment vengée. Le premier, il fit l'épreuve de
l'instabilité des faveurs populaires; mais si plus
tard la nation put paraitre ingrate envers les
chefs qu'elle ahandonnait l'un apres l'autre,
cette fois elle avait toute raison contre le par
lement, cal' il s'arrétait avant qu'elle eút re
couvré aucun de ses droits.

La cour, n'osant décider elle-mérne ces qnes
tions importantes, ou plutót voulant dépopula
riser a son profit les deux premiers ordres,
leur demanda leur avis, dans l'intention de ne
pas le suivre, si, comme il était probable, cet
avis était contraire au tiers-état. Elle convo
qua done une nouvel1e assemblée de nota
bles " , dans laquelle toutes les questions rela-

* Elle s'ouvrit 11. Versailles le 6 novernbre , et ferma sa
session le 8 décernbre suivant ,
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tives a la tenue des états-généraux furent
mises en discussion, La dispute fut vive: d'une
par't on faisait valoir les anciennes traditions,
de l'autre les droits naturels et la raison , En
se reportant méme aux traditions, la cause du
tiers-état avait encore l'avantage, cal', aux for
mes de 16r4, invoquées par les premiers 01'

dres , on opposait des formes plus anciennes.
Ainsi, dans certaines réunions, et sur certains
points, on avait voté par tete; quelquefois on
avait délibéré par province et non par ordre;
souvent les députés du tiers avaient égalé en
nombre les députés de la noblesse et du
clergé. Comment done s'en rapporter aux an
ciens usages? Les pouvoirs de l'état n'avaient
ils pas été dans une révolutiou continueHe?
L'autorité royale, souveraine d'abord , puis
vaincue et dépouillée, se relevant de nouveau
avec le secours du peuple, et ramenant tous
les pouvoirs a elle, présentait une lutte per
pétuelle, et une possession toujours chan
geante. On disait au clergé, qu'en se reportant
aux aneiens temps, il ne serait plus un ordre;
aux nobles, que les possesseurs de fiefs seuls
pourraient étre élus , et qu'ainsi la plupart
d'entre eux seraient exclus de la députation;
aux parlements eux-mémes, qu'ils n' étaient
que des officiers infideles de la royauté ; a
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tous, enfin, que la constitution francaise n' était
qu'une longue révolution, pendant laquelle
chaque puissance avait successivement dominé;
que tout avait été innovation, et que, dans ce
vaste conflit, la raison seule devait décider.

Le tiers-état comprenait la presque totalité
de la nation, toutes les classes utiles, indus
trieuses et éc!airées; s'il ne possédait qu'une
partie des terres , du moins il les exploitait
toutes; et, selon la raison, ce n'était pas trop
que de lui donner un nombre de députés égal
a celui des deux autres ordres,

L'assemblée des notables se dé clara contre
ce qu'on appelait le doublement du tiers. Un
seul bureau, celui que présidait Monsieur, frére
du roi , vota paur ce doublernent. La cour
alors, prenant, disait-elle, en considération
l'avis de la minorité., l'opinion prononcée de
plusieurs princes du sang, le voeu des trois
ordres du Dauphiné, la demande des assem
blées provinciales, l'exemple de plusieurs pays
d'états , l'avis de dioers publicistes , et le voeu
exprimé par un grand nombre d'adresses , la
cour ordonna que le nombre total des dépu
tés serait de mille au moins ; qu'il serait formé
en raisan eomposée de la popufation et des
con tributions de chaque Lailliage, et que le
nombre particulier des dépntés du tiers-état
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serait égal a celui des deux prerniers ordres
réunis. (Arril du conseil du 27 décembre 1 7~8.)

Cette déclaration excita un enthousiasme
universel. Attribuée a Neeker, elle aeerut a
sonégard la favenr de la nation et la haine
des grands. Cependant eette déclaration nc
décidait rien quant au vote par tete ou par 01'

dre, rnais elle le renferrnait implicitement, cal'
iI était inutile d'augmenter les voix si on ne
devait pas les eompter; et elle laissait au tiers
état le soin d'emporter de vive force ce qu'on
lui refusait dans le momento Elle donnait ainsi
une idée de la faiblesse de la cour et de celle
de Necker lui-méme. Cette cour offrait un
assemblage de volontés qui rendait tout résul
tat décisif irnpossible. Le roi était modéré ,
équitable , studieux, et se défiait trop de ses
propres lumieres ; aimant le peuple, aceueil
1ant volontiers ses plaintes, il était cependant
atteint quelquefois de terreurs paniques et
superstitieuses , et croyait voir marcher, avec
la liberté et la tolérance, l'anarchie et l'im
piété. L'esprit philosophiqne, dans son pre
miel' essor , avait dú commettre des écarts, et
'Un roí timide et religieux avait dú s'en épou
vanter. Saisi achaque instant de faiblesses, de
terrenrs, d'incertitudes, l'infortuné Louis XVI,
résolu pour lui a tous les sacrifices, mais ne
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sachant pas les imposer aux autres, victime de
sa facilité pour la cour, de 5a condescendance
pour la reine, expiait tontos les fautes qu'il
n'avait pas commiscs, mais qui devenaient les
siennes parce qu'il les laissait commettre. La
reine, lívrée aux plaisirs, exercant autour d'elle
l'empire de ses charrnes, voulait que son époux
fút tranquíJIe, que le trésor fút rernpli, que la
cour et ses sujets I'adorassent. Tantót elle
était d'accord avec le roi pour opérer des ré

formes, quand le hesoin en paraissait urgent;
tantót, au contraire, quand elle croyait l'auto
rité menacée, ses amis de cour dépouillés, elle
arrétait le roi, écartait les ministres populai
res, et détruisait tout moyen et toute espé
rance de bien. Elle cédait surtout aux influen
ces d'une partie de la noblesse qui vivait au
tour du tróne et s'y nourrissait de gdces et
d'ahus. Cette noblesse de cour clésirait sans
doute, eomme la reine elle-rnéme, que le roi
eút de quoi faire des prodigalités; et par ce
motif, elle était ennemie des parlements quand
ils refusaient les irnpóts , mais elle devenait
leur alliée quand ils défendaient ses priviléges

en refusant, sous de spécieux prétextes, la sub
vention territoriale. Au milieu de ces influen
ces contraires, le roí, n' osant envisager en
face les difficultés, juger les abus, les détruire

J. 3
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d'autorité, cédait alternativement a la cour ou
a l'opinion, et ne savait satisfaire ni I'une ni
l'autre.

Sí, pendant la dnrée du dix-huitieme siecle ,
lorsque les philosophcs, réunis dans une allée
des Tuileries , faisaient des voeux pour Fré
déric et les Américains, pour Turgot et pour
Necker; si, lorsqu'ils n'aspiraient point a gou
verner l'état, mais seulement a éclairer les
princes , et prévoyaient tout au plus des révo
lutions lointaines que des signes de malaise et
l'absurdité des institutions faisaient assez pré
sumer; si, a cette époque, le roi eút sponta
nément établi une certaine égalité dans les
charges, et donné quelques garanties, tout
eút été apaisé pour long-temps, et Louis XVI
aurait été adoré a l'égal de Marc-Aurele. Mais
lorsque toutes les autorités se trouverent avi
lies par une longue lutte, et tous les abus dé
voilés par une assemblée de notables ; lorsque
la nation , appelée dans la querelle, eut concu
l'espoir el la volonté d'étre quelque chose, elle
le voulut impérieusement. On lui avnit promis
les états-généraux, elle demanda que le terrne
de la convocation fút rapproché; le terme rap
proché, elle y réclama la prépondérance : 011

la lui refusa; mais, en doublant sa represen
tation , on lui donna le moyen de la conquérir.
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Ainsi done on ne eédait jamais que partiellement
enseulement lorsqu'on ne pouvait plus lui ré
sister; mais alors ses forees étaient acerues et
senties, et elle voulait tout ce qu'elle eroyait
pouvoir. Une résistanee continuelle,irritant son
ambition, devait bientót la rendre insatiable.
Maisalors méme, si un grandministre, comrnu
niquant un peu de force au roi, se conciliant
la reine, domptant les privilégiés , eút devaneé
et rassasié tout-a-coup les prétentions natio
nales, en donnant Iui-méme une constitution
libre; s'il eüt satisfait ce besoin d'agir qu'é
prouvait la nation, en l'appelant tout de suite ,
non a réformer l'état, mais a diseuter ses in
téréts annuels dans un état tout eonstitué,
peut-étre la lutte ne se fút pas engagée. Mais
il fallait devaneer la difficulté au lieu d'y cé
del', et surtout immoler des prétentions nom
breuses. Il fallait un homme d'une eonvietion
forte, d'une volonté égale a sa eonviction; et
cet homme, sans doute audacieux, puissant,
passionné peut -étre ; eút effrayé la cour , qui
n'en aurait pas voulu, Pour ménager a la fois
l'opinion et les vieux intéréts , elle prit des
demi-mesures ; elle choisit, comme on l'a vu,
un ministre demi-philosophe, demi-audaeieux,
et qni avait une popularité immense, paree
qu'alors des intentions demi - populaires daos

3.
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un agent du pouvoir surpassaient toutes les
espérances, et excitaient l'enthousiasme d'un
peuple, que bientót la démagogie de ses chefs
devait a peine satisfaire.

Les esprits étaient dans une Iermentation
universelle. Des assemblées s'étaient formées
dans toute la France , a I'exemple de l'Angle
terre et sous le méme nom, celui de club. On
ne s'occupait la que des abus a détruire, des
réformes aopérer, et de la constitution a éta
blir. On s'irritait par un examen sévere de la
situation du pays. En effet, son état poli ti
que et économique était intolerable. Tout était
privilége dans les individus , les classes, ,les
villes , les provinces et les métiers eux-rnémes.
Tout étaít entrave pour I'industrie et le génie
de I'hornme. Les dignités civiles, ecclésiasti
ques et militaires étaient exclusivement réser
vées a quelques classes , et dans ces classes á
quelques irrdividus. On ne pouvait emhrasser
une profession qu'a certains titres et a certai
nes conditions pécuniaires, Les villes avaient
leurs priviléges pour l'assiette, la pereeption,
la quotité de l'irnpót , et pour le ehoix des ma
gistrats. Les graees mérne , converties par les
survivances en propriétés de famille, ne per
mettaient presqlle plus au monal'que de don
ner des préférences. n ne lui restait de liberté
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que pour quelques dons l)éeuniaires, et on
l'avait vu obligé de disputer avee le duc de
Coigny pour l'abolition d'une charge inutile *.

,Tout était done immobilísé dans quelques
mains , et partout le petit nombre résistait au
grand nombre dépouillé. Les eharges pesaient
sur une seule classe. La noblesse et le clergé
possédaient a peu prés les deux tiers des ter
res; l'autre tiers , possédé par le peuple, payait
des impóts au roi, une foule de droits féodaux
a la noblesse , la dime au clergé, et snpportait
de plus les dévastations des chasseurs nobles
et du gibier. Les impóts sur les consornmations
pesaient sur le grand nombre, et par consé
quent sur le peuple. La pereeption était vexa
toire; les seigneurs étaient impunément en
retard; le peuple, au eontraire , maltraité , en
fermé , était condamné a livrer son eorps á
défaut de ses produits. Il nourrissaít done de
ses sueurs, il défendait de son sang les hautes
classes de la société , san s pouvoir exister lui
méme. La bourgeoisie, industrieuse , éclairée ,
moins malheureuse san s doute que le peuple,
mais enriehissant le royaume par son indus
trie, l'illustrant par ses talents, n'obtenait
aucun des avantages auxquels elle avait droit.

"Voycz les Mémoires de Bouillé.
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La justiee, distribuée dans quelques provin
ces par les seigneurs, dans les j uridictions
royales par des magistrats acheteurs de leurs
charges, était lente, souvent partiale, toujours
ruineuse, et surtout atroce dans les poursuites
criminelles. La liberté individuelle était violée

par les lettres de cachet, la liberté de la presse
par les censeurs royaux. Enfin l'état, mal dé
fendu au dehors, trahi par les maitresses de
Louis XV, compromis par la faiblesse des mi
nistres de Louis XVI, avait été récemment dés
honoré en Europe par le sacrifice honteux de
la Hollande et de la Pologne.

Déja les masses populaires commencaient a
s'agiter; des troubles s'étaient manifestés plu
sieurs fois, pendant la lutte des parlements, et
surtout a la retraite de I'archevéquc de Tou
louse. On avait hrülé I'effigie de celui - ci ; la
force armée avait été insultée, et méme atta
quée; la magistrature avait faiblement pour
suivi des agitateurs qui sontenaient sa cause.Les
esprits émus, pleins de l'idée confuse d'une
révolution prochaine, étaient dans une fer
mentation continuelle. Les parlements et les
premiers ordres voyaient déjá se diriger contre
eux les armes qu'ils avaient données au peuple.
En Bretagne, la noblesse s'était opposée au
doublement du tiers, et avait refusé de nommer
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des députés.La bourgeoisie, qui l'avait si puis
sarnment servie contre la cour, s'était alors
tournée contre elle, et des combats meurtriers
avaient eu lieu. La cour, qui ne s!3 croyait pas
assez vengée de la noblesse bretonne*, lui
avait non-seulernent refusé ses secours, mais
encore avait enfermé quelques-uns de ses
membres venus a Paris pour réc1amer.

Les éléments eux-mémes semblaient s'étre
déchainés. Une grele du I3 juillet avait dé
vasté les récoltes, et devait rendre l'approvi
sionnement de Paris plus Jifficile, surtout au
milieu des troubles qui se préparaient. Toute
l'activité du commerce suffisait a peine pour
concentrer la quantité de subsistances néces
saire a cette grande capitale; et il était acrain
dre qu'il ne devint hientót trés-diífici]e de la
faire vivre , lorsque les agitations poli tiques
auraient ébranlé laconfiance et interrompu
les communications. Depuis le cruel hiver qui
suivit les désastres de Louis XIV, et qui im
mortalisa la charité de Fénélon , on n'en avait
pas vu de plus rigoureux que celui de 88
a 89' La bienfaisance, qui alors éclata de la
maniere la plus touchante, ne fut pas suffi
sante pour adoucir les miseres du peuple. On

* Voyez Bouillé.
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avait vu aeeourir de tous les points de la
France une quantité de vagabonds sans pro
fession et sans ressources, qui étalaient de Ver
sailles a Paris leur misere et leur nudité, Au
moindre bruit , on les voyait paraitre avec em
pressement ponr profiter des chances toujours
favorables a ceux qui ont tout a acquérir, jus
qu'au pain du jour.

Ainsi tout concourait a une révolution. Un
siecle entier avait contribué a dévoiler les
abus et a les ponsser a l'exces ; deux années
a exciter la révolte , et a aguerrir les rnasses
populaires, en les faisant intervenir dans la
querelle des privilégiés. Enfin des désastres
naturels, un concours fortuit de diverses cir
constances amcnerent la catastrophe, dont l'é
poque pouvait bien étre différée, mais rlont
l'accomplissernent était tót ou tard infaillible.

C'est au milieu de" ces circonstances qu'eu
rent lieu les élections. Elles furent tumul
tueuses en qnelques provinces, actives partout,
et tres-calmes a Paris, ou il régna beaucoup
d'accord et d'unanirnité. On distribuait des
listes, on táchait de s'unir et de s'entendre.
Des marchands , des avocats , des hommes de
lettres, étonnés de se voir réunis ponr la pre
miere fois , s'élevaient peu a peu á la liberté.
A París, ils renommerent eux-mérnes les bu-
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reaux formés par le roi , et, sans changer les
personnes, firent acte de leur puissance en
les confirmant. Le sage Bailly quitte sa re
traite de Chaillot : étranger aux intrigues, pé
nétré de sa noble mission, iI se rend seul et
a pied a l'assemblée. Il s'arréte en route sur
la terrasse des FeuilIants; un jeune hornme
inconnu l'aborde avec respecto - Vous serez
nomrné , lui dit-il. - Je n'en sais rien, répond

Bailly; cet honneur ne doit ni se refuser ni
se solliciter. - Le modeste académicien re
prerrd sa marche, il se rend a l'assemblée , et
il est nommé successivernent électeur et dé
puté.

L'élection du comte de Mirabeau fut ora
geuse ; rejeté par la noblesse, accueilli par le
tiers-état , il agita la Provence, sa patrie, et
vint hientót se montrer a Versailles.
. La conr ne voulut point intluencer les élec

tions; elle n'était point fáchée d'y voir un

granel nombre de curés; elle comptait sur leur
opposition aux grands dignitaires ecclésiasti
ques, et en mérne temps sur leur respect pour

le tronco D'ailleurs elle ne prévoyait pas tout,
et dans les députés du tiers elle apcrcevait
encore plutót des adversaires pour la noblesse
que pour elle-méme. Le duc d'ürléans fut ac
clisé d'agir vivement pour faire élire ses par-
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tisans , et pour étre Iui-méme nomrné. Déja

signalé parmi les adversaires de la cour, allié
des parlements, invoqué pour chef, de son
gré ou non, par le parti populaire, on lui
imputa diverses rnenées. Une scene deplorable
eut lieu au faubourg Saint-Antoine ; et comme
on veut donner un auteur a tous les événe-..
ments, on l'en rendit responsable. Un fabri-
cant de papiers peints, Béveillon , qui par son
habileté entretenait de vastes ateliers, perfee
tionnait notre industrie et fournissait la sub
sistance atrois cents ouvriers, fut accusé d'a
voir voulu réduire les salaires a moitié prix.
La populaee menal{a de brüler sa maison. On
parvint a la dispersen, mais elle y retourna le
lendemain ; la maison fut envahie, incendiée ,

détruite ". Malgré les menaees faites la veille
par les assaillants , malgré le rendez - vous
donné, l'autorité n'agit que fort tard, et agit
alors avec une rigueur excessive, On attendit
que le peuple fút maitre de la maison; on l'y
attaqua avec fnrie, et on fnt obligé d'égorger
un grand nombre de ces hommes féroees et
intrépides, qui depuis se rnontrerent dans
toutes les oecasions, et qui recurent le nom
de brigands.

* 27 avri].
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Tous les partis qui étaient déja formés s'ac
cuserent ; on reprocha a la cour son action
tardive d'abord, et cruelle ensuite ; on sup
posa qu'elle avait voulu laisser le peuple s'en
gager, pour faire un exemple et exercer ses
troupes. L'argent trouvé sur les dévastateurs
de la maison de RévcilIon, les mots échappés
a quelques-uns d'entre eux, firent soup<;on
ner qu'ils étaient suscités et conduits par une
main cachée; et les ennemis du parti popu
laire accuserent lc duc d'Orléans d'avoir voulu
essayer ces bandes révolutionnaires.

Ce prince était né avec des qualités heu
reuses; il avait hérité de richesses immenses ;
mais, Iivré aux mauvaises moeurs , il avait
abusé de tous ces dons de la nature et de la
fortune. Sans auenne suite 1!ans le caractere ,
tour a tour insoueiant de l'opinion ou avide
de popularité, il était hardi et ambitieux un
jour, doeile et distrait le lendemain. Brouillé
avee la reine, il s'était faít ennemi de la cour.
Les partis commencant a se former, il avait
laissé prendre son nom, et mérne , dit-on ,
jusqu'a ses richesses. Flatté d'un avenir con
fus, il agissait assez pour se faire accuser, pas
assez pour réussir, et il devait , si ses parti
sans avaient réellement des projets, les déses
pérer de son inconstante ambition.
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CIIAPITRE 11.

45

i#

Convocati~n et ouverture des états-généraux. - Discus-
sions sur la vérification des pouvoirs et sur le vote par
ordre et par tete. _ L'ordre du tiers-état se déclare
assemblée nationalc. - La salle des etats est fermée,
les deputés se rendent dans un autre local. - Serment
du Jeu de Paume. - Séánce royale du 23 juin. - Vas
semblée continue ses délibérations rnalgré les ordres du
roi. - Réunion définitive des trois ordres. - Prerniers
.avalJ.X de l'assemblée. - Agitations populaires aPa
riso _ Le peuplc dclivre des gardes francaisrs enfer
mees a I'Ahhaye. - Complots de la cour ; des troupes
s'approchent de Paris. - Renvoi de Necker. - .Tour
nees des 12, 13 et 14 juillet. Prise de la Rastille. 
Le roi se rend á l'assemblée, el de la a Paris. - Rappel
de Necker.

LE moment de la convocation des états-gé
néraux arrivait enfin; dans ce cornmun danger,
les premiers ordres , se rapprochant de la cour,
s'étaient groupés. autour des princes du sang
el de la reine. Ils táchaient de gagner par des
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flatterics les gentilshommes eampagnards, et
en leur absence ils raillaient leur rusticité. Le
cIergé táchait de cap ter les plébéiens de son
ordre, la nohlesse militaire ceux du sien. Les
parlements, qui avaient cru occuper le pre
miel' róle danS les états-généraux, commen
<;aient a eraindre que leur ambition ne fút
trompée. Les députés du tiers-état, forts de la
supériorité de lcurs talents , de l'énergique ex
pression de leurs cahiers, soutenus 'par des
rapprochements continuels, stimulés méme
par les doutes que beaucoup de gens mani
festaient sur le succes de leurs efforts, avaient
pris la ferme résolution de ne pas céder.

Le roi seul, qui n'avait pas goúté un mo
ment de repos depuis lecommencement de
son regne, entrevoyait les états - généraux
comme le termc de ses embarras. Jaloux de
son autorité, plutót pour ses enfants, aux
quels il croyait devoir Iaisser ce' patrimoi~
intact, que pour lui-méme , il n'était pas raché
d'en remettre une partie ala nation, el de se
décharger sur elle des difficultés du gouver
nement. Aussi faisait-il avec joie les appréts de
eette grande réunion. Une salle avait été pré
parée a la hateo On avait méme determiné le~

costumes , et imposé au tiers-état une éti
quette humiliante, Les hommes ne sont pas
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moins jaloux de leur dignité que de leurs
droita : par une fierté bien juste, les cahiers
défendaient aux députés de condescendre a
tout cérémonial outrageant. Cette nouvelle
faute de la cour tenait, comme toutes les
autres, au désir de maintenir au moins le signe
quand les choses n'étaient plus. Elle dut cau
ser une profonde irritation dans un moment
ou af'ant de s'attaquer on cornmencait par se
mesurer des yeux.

Le 4 mai , veille de l'ouverture, une pro
cession solennelle eut lieu. Le roi, les trois
ordres, tous les dignitaires de l'état, se rendí
rent a l'église de Notre-Dame. La cour avait
déployé une magnificence extraordinaire. Les
deux premiers ordres étaient vétus avec pompeo
Princes, dues et pairs, gentilshommes, pré
lats , étaient parés de pourpre, et avaient la
tete couverte de chapeaux a plumes. Les dé
putés du tiers, vétus de simples manteaux
noirs, venaient ensuite, et , malgré leur exté

rieur modeste, semblaient forts de Ieur nom
bre et de Ieur avenir. On observa que le duc
d'Orléans , placé ala queue de la noblesse, ai
mait a demeurer en arriere et a se confondre
avec les premiers députés du tiers.

Cette pompe nationale, militaire et reli
gieuse, ces chants pieux, ces instruments
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guerriers, et surtout la graneleur de l'événe
ment, émurent profonelément les coeurs. Le
discours de l'évéque de Nancy, pIein de sen
timents généreux, fut applaudi avec enthou
siasme, malgré la sainteté du lieu et la présenee
du roi. Les graneles réunions élevent l'áme ,
elles HOUS détachent de nous-rnérnes , et nous
rattachent aux autres ; une i vresse générale
se répandit, et tout-a-coup plus d'un cceur
sentit défaillir ses haines, et se remplit pour
un moment d'humanité et ele patriotisme ".

L'ouverture des états-généraux eut lieu le
Iendemain , 5 mai 1789' Le roi était placé sur
un treme élevé, la reine aupres de luí, la cour
dans des tribunes, les deux premiers ordres
sur les deux cótés , le tiers-état dans le fond
de la salle et sur des siéges inférieurs. Un
mouvement s'éleva a la vue du comte de Mi
rabeau; mais son regarel , sa démarche impo
serent a l'assemblée. Le tiers-état se couvrit
ave e les autres ordres , malgré l'usage établi.
Le roí pronon<;a un discours dans lequel il
conseilIait le désintéressement aux uns, la sa
gesse aux autres, et parlait atous de son amour
pour le peuple.Le gardedes sceaux Barentin prit
ensuite la parole, et fut suivi de Necker, qui

* Voyez la note 1 a la fin du volumc.
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lut un mémoire sur l'état du royaume, OU il
parla longuement de Iinances , accusa un dé
ficit de 56 millions, et fatigua de ses longueurs
ceux qu'il n'offensa pas de ses lecons.

Des le lendemain il fut prescrit aux députés
de chaque ordre de se rendre dans le local qui
Ieur était destiné. Outre la salle commune,
assez vaste pour contenir les trois ordres ré
unís, deux autres salles avaient été construites
pour la noblesse et le clergé. La salle com
mune é tait destinée au tiers, et il avait ainsi
l'avantagc, en étant dans son propre local, de
se trouver dans celui des états. La prerniere
opération a faire était celle de la vérification
des pouvoirs; i1 s'agissait de savoir si elle au
rait lieu en commun ou par ordre. Les dé
putés du tiers , prétendant qu'il importait a
chaque partie des états-généraux de s'assurer
de la légitimité des deux autres , demandaient
la vérification en commun. La noblesse el le
clergé, voulant maintenir la division des 01'

dres, soutenaient qu'ils devaient se constituer
chacun a parlo Cette question n'était pas en
core celle du vote par tete, cal' on pouvait
vérifier les pouvoirs en commun et voter en
suite séparérnent , mais elle lui ressemblait
beaucoup; et des le premier jour, elle fit écla
ter une división qu'il eút été facile de pré-

I. 4
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voir, et de prevenir en terminant le différend
d'avance. Mais la cour n'avait jamais la force
ni de refuser ni d'accorder ce qui était juste.
et d'ailleurs elle espérait régner en divisant.

Les députés du tiers-état demeurerent as
semblés dans la salle commune, s'abstenant de
prendre aucune mesure, et attendant, disaient
ils , la réunion de leurs collegues. La noblesse
et le c1ergé, retirés dans leur salle respective,
se mirent a délibérer sur la vérification. Le
clergé vota la vérification séparée a la majo
rité de J 3:1 sur 1I!~, et la noblesse a la ma
jorité de 188 sur 114. Le tiers-état , persistant
dans son immobilité , continua le lendemain
sa conduite de la veille. IL tenait a éviter toute
mesure qui pút le faire considérer comme
constitué en ordre separé. e'est pourquoi, en
adressant quelques-uns de ses membres aux
deux autres chambres, il eut soin de ne leur
donner aucune mission expresse. Ces membres
étaient envoyés ala noblesse et au c1ergé pour
leur dire qu'on lesattendait dans la salle com

mune. La noblesse n'était pas en séance dans
le moment; le clergé était réuni, et il offrit de
nommer des cornmissaires pour concilier les
différends qui venaient de s'élever, Il les
nomma en effet, et fit inviter la noblesse a
I'H faire autant. Le c1ergé rlans cette lutte
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montrait un caractere bien différent de celui
de la noblesse. Entre toutes les classes privi
légiées il avait le plus souffert des attaques
du dix-huitieme siecle ; son existence politique
avait été contestée; il étaít partagé acause du
grand nombre de ses curés ; d'ailleurs son role
obligé était celui de la modération et de l'es

prit de paix; aussi , comme on vient de le
voir, il offrit une espece de médiatíon.

La noblesse, au contraire, s'y refusa en ne
voulant pas nommer des cornmissaires. Moins
prudente que le c1ergé, doutant moins de ses
droits, ne se croyant point obligée a la modé
ration , mais a la vaillance , elle se répandait
en refus et en menaces, Ces hommes qui n'oot
excusé aucune passion, se livraient a toutes
les leurs, et ils subissaient , cornrne toutes les
assemblées, la domination des esprits les plus
violenta. Casales, d'Espréménil, récemment
anoblis, faisaient adopter les motions les plus
fougueuses, qu'ils préparaient d'abord daos
des réunions particuliéres. En vain une mino
rité eomposée d'hommes ou plus sages ou plus
prndemment ambitieux, s'efforcait d'éclairer
cette noblesse ; elle ne voulait ríen entendre,
elle parlait de eombattre et de mourir , et,
ajoutait-elle , pour les lois et la justice, Le
tiers-état , immobile, dévorait avec calme tons

4.
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les outrages ; il s'irritait en silence , se condui
sait avec la prudence et la fermeté de toutes
les puissances qui commencent, et recueillait
les applaudissements des tribunes, destinées
d'abord a la conr et envahies hientót par le
publico

Plusieurs jours s'étaient déja écoulés. Le
clergé avait tendu des piéges au tiers-état en
cherchant a l'entrainer a certains actes, qui
le fissent qualifier d'ordre constitué, Mais le
tiers-état s'y était refusé constamment; et,
ne prenant que des mesures indispensables de
police intérieure, il s'était borné a choisir un
doyen et des adjoints pour recueillir les avis.
Il refusait d'ouvrir les lettres qui lui étaient

adressées, et il déclarait former non un ordre,
mais une assemblée de Cit0YCllS réunis par
une autorité légitime pour auendre d' autres
citoyens.

La noblesse, apres avoir refusé de nommer
des commissaires conciliateurs, consentit enfin
aen envoyer pour se concerter avec les autres
ordres ; mais la mission qu'elle leur donnait
devenait inutile, puisqu'elle les chargeait en
mérne temps de déclarer qu'elle persistait dans
sa décision du 6 rnai , laquelle enjoignait la
vérification séparée. Le clergé , tout au con
traire, fidele ason role, avait suspendu la vé-
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rification déja commencée dans sa propre
chambre, et il s'était déclaré non constitué,
en attendant les conférences des cornmissaires
conciliateurs. Les conférences étaient ouver
tes: le clergé se taisait , les députés des com
munes faisaient valoir leurs raisons avec calme,
ceux de la noblesse avec ernportement. On se
séparait aigri par la dispute, et le tiers-état ,
résolu a ne rien céder, n'était sans doute pas
raché d'apprendre que toute transaction deve
nait impossiblo. La nohlesse entendait tous les
jours ses commissaires assurer qu'ils avaient en
l'avantage, et son exaltation s'en augrnentait
encore. Par une lueur passagere de prudence,
les deux premiers ordres déclarerent qu'ils re
noncaient a leurs priviléges pécuniaires. Le:
tiers-état accepta la concession, mais il per
sista dans son inaction, exigeant toujours la
vérification commune. Les couférences se
continuaient encore , lorsqn'on propósa enfin,
eomme accommodement, de faire vérifier les
pouvoirs par des comrnissaires pris dans les
trois ordres, Les envoyés de la noblesse dé
clarerent en son nom qu'clle ne voulait pas de
cet arrangement, et se retirerent sans fixer de
jour pour une nouvelle conférence. La trans
action fut ainsi rompue. Le mérne jour, la
noblesso prit un arrété par lequel elle déclarait

-
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de nouveau que, pour cette session, on veri
fierait séparément , ~n laissant aux états le soin
de déterminer un autre mode pOllr l'avenir.
Cetarrété fut eommuniqué aux communes le
27 mai. On était réuni depuis le 5 ; vingt-deux
jours s'étaient done écoulés, pendant lesquels
on n'avait rien fait; il était temps de prendre
une détermination. Miraheau, qui' donnait
l'impulsion au parti populaire, tit observer
qu'il était urgent de se décider , et de com
mencer le bien public trop long-tempsretardé.
JI proposa done, d'apres la résolution connue
de la noblesse, de faire une sommation au
clergé pour qu'il s'expliquát sur-le-champ , et
déclarát s'il voulait ou non se réunir aux corn
munes. La proposition fut aussitót adoptée. Le
député Target se mit en marche a la tete d'une
députation nomhreuse , et se rendit dans la
salle du clergé: « Messieurs des communes
« invitent, dit-il , messieurs du clergé, AU NüM

( DU DlEU DE P AIX, et dans l'intérét national,
« a se réunir avec eux dans la salle de I'assern
« blée, pour aviser aux moyens d'opérer la
(e concorde, si nécessairc en ce moment au
« salut de la chose publique. » Le clergé fut
frappé de ces paroles solennelles; un grand
nombre de ses mernbres répondirent par des
acclamations , et voulurent se rendre de suite
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a eette invitation ; mais on les en ernpécha , et
on répondit aux députés des cotnmunes qu'il
en serait délibéré. Au retour de la députation ,
le tiers-état , inexorable, se détermina aatten
dre, séance tenante, la réponse du clergé;
Cette réponse n'arrivant point, on lui envoya
dire qu'on l'attendait. Le clergé se plaignit
d'étre trop vivement pressé , et il demanda
qu'on Iui Iaissát le temps nécessaire. On lui
répondit avee modération qu'il en pouvait
prendre, et qu'on attendrait, s'il le fallait ,
tout le jour et toute la nuit,

La situatioo était difficile; le clergé savait
qu'apres sa réponse les comrnunes se mettraient
a l'oeuvre , el prendraient un partí décisif. 11
voulait temporiser pour se concerter avec la
cour; il demanda done jusqu'au lendemain,
ce qui fut accordé a regret. Le lendemain en
effet, le roi , si désiré des premiers ordres , se
décida a intervenir. Dans ce moment toutes
les inimitiés de la eour et des premiers ordres
comrnencaient a s'oublier , a l'aspect de cette
puissanee populaire qui s'élevait avec tant de
rapidité. Le roi, se montrant eníin , invita les
trois ordres a reprendre les conférences, en
présence de son garde des sceaux. Le tiers
état, quoi qu'on ait dit de ses projets, qu'on
a jugés d'aprés l'événement , ne poussait pas
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ses vceux au-dela de la monarchie tempérée.
Connaissant les intentions de Louis XVI, il
était plein de respect pour lui ; d'ailleurs, ne
voulant nuire a sa propre cause par aucun
tort, il répondit que, par déférence pour le
roi, il consentait ala reprise des conférences,
quoique, d'apres les décIarations de la no
blesse, on pút les croire inutiles. Il joignit a
cette réponse une adresse qu'il chargea son
doyen de remettre au prince. Ce doyen était
BaiIly, homme simple et vertueux, savant
iIlustre et modeste, qui avait été transporté
subitemeut des études silencieuses de son ca
binet au milieu des discordes civiles. Choisi
pour présider une grande assemblée, il s'était
effrayé de sa tache nouveIle, s'érait cru indi
gne de la remplir, et ne l'avait subie que par
devoir. Mais elevé tout a coup a la liberté, il
trouva en lui une présence d'esprit et une fer
meté inattendues; au milieu de tant de conflits,
il fit respecter la majesté de l'assernblée , et
representa pour elle avec toute la dignité de
la vertu et de la raison,

Bailly eut la plus grande peine a parvenir
jusqu'au roi. Comme iI insistait afin d'étre in- .
troduit, les conrtisans répandirent qu'il n'avait
pas mérne respecté la douleur du monarque,
affligé de la mort du dauphin. 11 fut enfin pré-
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senté, sut écarter tout cérémonial humiliant,
et montra autant de fermeté que de respecto
Le roi I'accueillit avec bonté, mais sans s'ex
pliquer Sur ses intentions.

Le gouvernement, décidé aquelques sacri
fices pour avoir des fonds, voulait en opposant
les ordres devenir leur arbitre, arracher a la
noblesse ses priviléges pécuniaires ave e le se
cours du tiers-état, et arréter l'ambition du
tiers-état au moyen de la noblesse, Quant a la
noblesse , n'ayant point a s'inquiéter des ern

barras de l'adrninistration , ne songeant qu'aux
sacrifices qu'il allait luí en coúter , elle voulait
amener la dissolution des états-généraux, et
rendre ainsi leur convocation inutile. Les cam
rnunes , que la cour et les premiers ordres ne
voulaient pas reconnaitre 50US ce titre , et ap
pelaient toujours du nom de tiers-état , acqué
raient sans cesse des forces nouvelles, el,
résolues a braver tous les dangers, ne vou
laient pas laisser échapper une occasion qui
pouvait ne plus s'offrir.

Les conférences demandées par le roi eurent
lieu. Les commissaires de la noblesse éleverent
des difficultés de tout genre, sur le titre de
communes que le tiers-état avait pris , sur la
forme et la signature du proces-verhal. Enfin
ils entrerent en discussion, et ils étaient pre&-
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que réduits au silence par les raisons qu'on
leur opposait, lorsque Necker , au nom du roi,
proposa un nouveau moyen de conciliation.
Chaque ordre devait examinar séparérnent les
pouvoirs, et en donner communication aux
autres : dans le cas oú des difficultés s'éleve
raient, des commissaires en feraient rapport a
chaque chambre, et si la décision des divers
ordres n'était pas conforme, le roi devait juger
en dernier ressort. Ainsi la cour vidait le dif
férend ason profit. Les conférences furent aus
sitót suspendues pour obtenir l'adhésion des
ordres. Le clergé accepta le projet purement
et simplement.La noblesse l'accueillit d'abord
avec faveur; mais, poussée par ses instigateurs
ordinaires , elle écarta l'avis des plus sages de
ses membres, et modifia le projet de con
ciliation. De ce jour datent tous ses mal-
heurs. .

Les communes, instruites de cette résolu
tion, attendaient; ponr s'expliquer aleur tour,
qu'elle leur fút communiquée ; mais le dergé,
avec son astuce ordinaire , voulant les mettre
en demeure aux yeux de la nation , leur envoya
une députation ponr les engager a s'occuper
avec lui de la misere du peuple , tous les jours
plus grande, et ase háter de pourvoir ensemble
a la rareté et ala cherté des subsistances, Les
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communes, exposées a.la défaveur populaire si
elles paraissaient indifférentes a une telle Pl'O
position, rendirent ruse pour ruse, et répon
dirent que, pénétrées des mémes devoirs , elles
attendaient le clergé dans la gtandesalle pour
s'occuper avec lui de cet objet important, Alors
la noblesse arriva et communiqua solennelle
ment son arrété aux communes; elle adoptait ,
disait-elle, le plan de conciliation , mais en
persistant dan s la vérification séparée, et en ne
déférant aux ordres réunis et a la juridiction
suprérne du roi, que les difficultés qui pour
raient s'élever sur les députations entieres de
toute une province.

Cet arrété mit fin a tous les embarras des
cornmunes. Obligées bu de céder, ou de se
déclarer seules en guerre contre les premiers
ordres et le tróne , si le plan de conciliation
avait été adopté, elles furent disperisées de
s'expliquer , le plan n'étant accepté qu'avec
de graves changements. Le moment était dé
cisif. Céder sur la vérificatiou séparée n' était

pas, ilest vrai , céder sur le vote par ordre;
mais faiblir une fois, c'était faiblir toujours. Il
fallait ou se soumettre aun role apeu pres nul,
donner de l'argent au pouvoir, et se contenten
de détruire quelques abus lorsqu'on voyait la
possibilité de régénérer l'état, ou prendre une
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résolution forte et se saisir violemment d'unc
portion du pouvoir législatif. C'était la le pre
mier acte révolutionnaire, mais l'assembléc
n'hésita paso En conséquence , tous les proces
verbaux signés, les conférences finies, Mirabeau
se leve : « Tout projet de conciliation rejeté
« par une partie , dit-il , ne peut plus étre

( examiné par l'autre. Un mois s'est écoulé, il
« falit prendre un parti décisif; un député de
« Paris a une motion importante a faire , qu'on
( l'écoute. » Mirabeau , ayant ouvert la déli
hération par son audace, introduit a la trihune
Síeyes, esprit vaste, systématique, el rigou
reux dans ses déductions. Sieyes rappelle el
motive en peu de mots la oonduite des com
munes, Elles out attendu et se sont prétées a
toutes les conciliations proposées; leur longue
condescendance est devenue inutile; elles ne
peuvent différer pluslong-temps sans manquer
a leur mission; en conséquence elles doivent
faire une derniére invitation aux deux autres
ordres , afin qu'ils se réunissent a elles pour
cornmeneer la vérification. Cette proposition
rigoureusement motivée '" est. accueillie avec
enthousiasme ; on veut mérne sommer les deux
ordres de se réunir dans une heure "", Cepen-

* Voyez la note 2 a la fin du volume.
** Séance du 10 juiu.
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dant le terrne est prorogé. Le lendemain jeudi
érant un jour consacré aux solennités reli
gienses, on remet au vendredi. Le vendredi, la
derniere invitation est communiquée ; les deux
ordres répondent qu'ils vont délibérer; le roi,
qu'il fera connaitre ses intentions, L'appel des
bailliages commence : le premier jour , trois
curés se rendent, et sont couverts d'applau
dissements; le second, il en arrive six; le troi
sieme et le quatrierne, dix, au nombre dcsquels
se trouvait l'abbé Grégoire.

Pendant l'appel des bailliagcs et la vérifi
cation des pouvoirs , une dispute grave s'éleva
sur le titre que devait prendre I'assemblée. Mi
rabean proposa celui de représentants dupeuple

./raw;ais; Mounier celui de la maforité délibé
rant en l'absence de la minorité ; le député
Legrandcelni d' assemblée nationale. Ce dernier
fut adopté apres une discussion assez langue,
qui se prolongea jusqu'au 16 juin dans la nuit,
Il était une heure du matin , et il s'agissait de
savoir si on se constituerait séance tenante, ou
si on remettrait au lendemain. Une partie des
députés voulait qu'on ne perdit pas un instant,
afin d'acquérir un caractere légal qui imposát
a la cour. Un petit nombre, désirant arréter
les travaux de l'assemblée , s'emportait et
poussait des cris furieux. Les deux partis , rano
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gés des deux cótés d'une longue table, se
menacaient réciproquement; Bailly , placé an
centre, était sommé par les uns de séparer
l'assemblée , par les autres de mettre aux voix
le projet de se constituer, Impassible au milien
des cris et des outrages, il resta pendant plus
d'une heme immobile et silencieux. Le ciel
était orageux, le vent soufflait avec violence
au milieu de la salle, et ajoutait au tu multe.
Enfin les furieux se retirérent ; alors Bailly,
s'adressant a l'assemblée devenue calme par la
re traite de ceux qui la troublaient , l'engagea
a renvoyer an jour l'acte important qui était
proposé, Elle adopta son avis, et se retira en
applaudissant a sa fermeté et a sa sagesse.

Le lendemain 17 juin, la proposition fut
mise en délibération , et, a la majorité de 491
voix contre 90, les eommunes se constituerent
en assemblée nationale. Sieyes, chargé encore
de motiver cette décision , le fit avec sa rigueur
aecoutumée.

({ L'assemblée, délibérant aprés la vérifica
« tion des pouvoirs, reconnait qu'elle est déjá
({ composée de représentants envoyés direete
({ ment par les quatre-vingt-seize centiemes
({ au moins de la nation. Une telle masse de
{{ députation ne saurait rester inactive par l'ab
« sence des députés de quelques bailJiages on
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« de quelques classes de citoyens ; ear les ab
« sents qui ontété appelés ne peuvent empécher
« les présents d'exercer la plénitude de leurs
« droits, surtout lorsque l'exereiee de ees droits
« est un devoir impérieux et pressant,

« De plus, puisqu'il n'appartient qu'aux re
(C présentants vérifiés de eoneourir au vceu na
« tional, et que tous les représentants vérifiés
C( doivent étre dans eette assemblée, il est encore
C( indispensable de conclure qu'illui appartient
« et qu'il n'appartient qu'a elle d'interpréter et
« de représenter la volonté générale de la
(( nation.

( 11 ne peut exister entre le tróne et l'as
« semblée aucun veto, aucun pouvoir né
C( gatif.

« L'assembléedéclare done que l'oeuvre com
( mune de la restauration nationale peut et
« doit étre commencée sans retard par les dé
« putés présents, et qu'ils doivent la suivre
« sans interruption comme saos obstacle.

« La dénornination d'assemblée nationale est
(( la seule qui eonvienne a l'assernblée dans
« l'état actuel des ehoses, soit paree que les
« membres qui la composent sont les seuls re
C( présentants légitimement et publiquement
(( cormus et vérifiés, soit paree qu'ils sont en
C( voyés par la presque totalité de la nation ,
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« soit enfin paree que la représentation étant
« une et indivisible, aucun des députés, dans
( quelque ordre ou classe qu'il 'soit choisi ,
(( n'a le droit d'exercer ces fonctions séparé

« ment de eette assemblée.
« L'assemblée ne perdra jamais l'espoir de

( réunir dans son sein tous les députés au
« jourd'hui absents; elle ne cessera de les ap
« peler aremplir l'obligation qui leur est im
( posée de concourir a la tenue des états-géné
(( raux. A quelque moment que' les députés
« absents se présentent dans la session qui va
(( s'ouvrir , elle declare d'avance qu'elle s'em
(\ pressera de les recevoir , et de partager avec
« eux, apres la vérifieation des pouvoirs , la
( suite des grallds travaux qui doivent pl'Oeu
« rer la régénération de la France. »

Aussitót apres cet arrété , l'assemblée, vou
lant tout ala fois faire un aete de sa puissance,
et prouver qu'elle n'entendait point arre ter la
marche de l'administration , légalisa la percep
tion des impóts , quoique étahlis san s le con
sentement national; prévenant sa séparation ,
elle ajouta qu'ils cesseraient d'étre perc,;us le
jour oú elle serait séparée ; prévoyant en outre
la banqueroute, moyen qui restait au pouvoir
pour terminer les embarras financiers, et se
passer du concours national, elle satisfit a la
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prudence el al'honneur en mettant les créan
ciers de l'état sous la sauvegarde de la loyauté
franl,?aise. Enfin elle annonca qu'elle allait s'oc
cuper incessamment des causes de la disette
et de la misere publique.

Ces mesures, qui montraient autant de cou
rage que d'habileté, produisirent une impres
sion profonde. La cour et les prerniers ordres
étaient épouvantés de tant d'audace et d'éner
gie. Pendant ce temps le clergé délibérait en
tumulte s'il fallait se réunir aux communes.
La foule attendait au dehors le résultat de sa
délibération; les curés l'emporterent enfin, et
on apprit que la réunion avait été votée ala
majorité de 149voix sur 115. Ceux qui avaient
voté pour la réunion furent accueillis avec des
transports; Ie~ autres furent outragés et pour
suivis par le peuple.

Ce moment devait amener la réconciliation
de la cour et de l'aristocratie. Le danger était
égaI pour toutes deux. La derniere révolution
nuisait autant au roi qu'aux premiers ordres
eux-mémes dont les communes déclaraient
pouvoir se passer. Aussitót on se jeta aux pieds
du roi; le duc de Luxembourg , le cardinal de
Larochefoucauld, l'archevéque de Paris , le sup
plierent de réprimer l'audace du tiers-état, et
de soutenir leurs droits attaqués. Le parlement

L 5
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lui fit offrir de se passer des états, en promet
tant de consentir tous les impórs. Le roi fut
entouré par les princes et par la reine; c'était
plus qu'il ne fallait pour sa faiblesse; enfin on
l'entraina a Marly, pour lui arracher une
mesure vlgoureuse.

Le ministre Necker , attaché :'t la cause popu
laire , se eontentait de représentations inutiles ,
que le roi trouvait justes quand il avait l'esprit
libre, mais dont la eour avait soin de détruire
hientót l'effet. Des qu'il vit l'intervention de
l'autorité royale nécessaire , il forma un projct
qui parut tres-hardi a son courage : il voulait
que le monarque, daos une séance royale, 01'

donnát la réunion des ordres, mais seulement
ponr toutes les mesures d'intérét général; qu'il
s'attribuát la sanction de toutes les résolutions
prises par les états-généraux; qu'il improuvát
d'avance tout établissement contre la monar
chie tempérée , tel que celui d'une assemblée
unique; qu'il promit enfin l'abolition des pri
viléges, l'égale admission de tous les Francais
aux emplois civils et militaires , etc. Necker ,
qui n'avait pas en la force de devancer le
temps ponr un plan pareil, n'avait pas mieux
celle d'en assurer l'exécution.

Le conseil avait suivi l~ roí a Marly. La, le
plan de Necker , approuvé d'abord , est remis
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en discussion : tout-a-coup un billet est trans
mis un roi; le conseil est suspendu , repris et
renvoyé au lendemain, malgré le besoin d'une
grande célérité. Le lendemain, de nonveaux
~membressont ajoutés au conseil; les freres da

roi sont du nombre. Le projet de Necker est
modifié; le ministre résiste , fait quelques con
cessions, mais il se voit vaincu et retourne a
Versailles. Un pagevient trois fois luí remettre
des billets, portant de nouvelles modifications;
son plan est tout-á-fait défignré, et la séance
royale est fixée ponr le 22 juin.

On n'était encore qu'au 20, et déja on ferme
la salle des états, sous le prétexte des prépara
tifs qu'exige la présence du roí. Ces préparatifs
pouvaient se faire en une demi-journée, mais
le clergé avait résolu la veille de se reunir aux
communes, et on voulait empécher cette réu
nion. Un ordre du roi suspend aussitót les séan
ces jusqu'au 22. BailIy, se croyant obligé d'o
béir a l'assemblée , qui , le vendredi 19, s'était
ajournée au lendemain samedi, se rend a la
porte de la salle. Des gardes francaises l'en
touraient avec ordre d'en défendre l'entrée;
l'officier de service recoit Bailly avec respect,
et lui permet de pénétrer dans une cour pour
y rédiger une protestation, Quelques députés
jeunes el ardents veulent forcer la consigne;

5.
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Bailly accourt, les apaise, et les emmene avec
lui, pour ne pas compromettre le généreux
officier qui exécutaít avec tant de modération
les ordres de l'autorité. On s'attroupe en tu
multe, on persiste a se réunir ; quelques-uns
parlent de tenir séance sous les fenétres mémes

du roi, d'autres proposent la salle dn jeu de
paume; on s'y rend aussitót ; le maitre la cede
avec JOle.

Cette salle était vaste, mais les murs en
étaient sombres et dépouillés; il H'y avait
point de siéges. On offre un fauteuil au prési

dent, qui le refuse, et veut demeurer debout
avee l'assemblée; un bane sert de bureau ; deux
députés sont placés a la porte pour la garder,
et sont bientót relevés par la prévóté de l'hó
tel, qui vient affrir ses services. Le peuple
accourt en foule, et la délibération commenee.
On s'éleve de toutes parts contre cette suspen
sion des séances, et on propase divers mayens
pour I'empécher a l'avenir. L'agitatian aug
mente, et les partis extremes commencent a
s'offrir aux imaginations. On propose de se
rendre aParis : cet avis, accueilli avec chaleur,
est agité vivement; déja mérne on parle de s'y
transporter en COl-pS et a pied. Bailly est épou
vanté des violences que pourrait essuyer l'as
semblée pendant la route; redoutant d'ailleurs
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une scission , il s'oppose ace projet. Alors Mou
nier propose aux députés de s'engager par ser
ment a ne pas se séparer avant l'établissement
d'une constitution. Cette proposition est ac
cueillie avec transport, et on rédige aussitót
la formule du serment. Bailly demande l'hon
neur de s'engager le premier, et lit la formule
ainsi con~ue : (( Vous prétez le serrnent solen
(( nel de ne jamais vous séparer, de vous ras
« sembler partout oú les circonstances l'exi
(( gel'Ont , ..jusqu'a ce que la constitution du
« royaume soit établie, et affermie sur des fon
( dements solides. » Cette formule, prononcée a
haute et intelligible voix, retentit jusqu'an
dehors. Aussitót toutes les bouches proférent
le serment; tous les bras sont tendus vers Bailly,
qui, dehout et immobile, recoit cet engage
ment soleunel d'assurer par des Iois l'exercice
des droits nationaux. La fonJe pousse aussitót
des cris de vive l' assemblée ! vive le roi! comme
pour prouver que, sans colere et sans haine,
mais par devoir , elle recouvrc ce qui lui est duo
Les députés se disposent ensuite asigner la dé
claration qu'ils viennent de faire. Un seul,
Martín d'Auch, ajoute a son nom le mot d'op
posant. Il se forme autour de lui un grand tu
multe. Bailly, P9ur étre entendu, monte sur
une table , s'adresse avec modération au député,
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et lui représente qu'il a le droit de refuser sa
signature, mais non celui de former opposition.
Le député persiste; et l'assemblée, par respect
poursaliberté, souffre le mot, etle laisse exister
sur le preces-verbal.

Ce nouvel acte d'énergie excita l'épouvante
de la noblesse, qui le lendemain vint porter ses
doléances aux pieds du roi, s'excuser en quclque
sorte des restrictions qu'elle avait apportées au
plan de conciliation , et lui demander son as
sistance. La minorité noble protesta contre
cette démarche, soutenant avee raison qu'il
n'était plus temps de demander l'intervention
royale, apres l'avoir si mal a propos refusée.
Cette minorité, trap pea écoutée, se compo
sait de quarante-sept membres; on y eomptait
des militaires, des magistrats éclairés ; le duc
de Liancourt , généreux ami de son roi et de la
liberté; le duc de Larochefoucauld, distingué
par une constante vertu et de grandes lumie
res; Lally-Tolendal, célebre déja par les mal
heurs de son pere et ses éloquentes réclama
tions ; Clerrnont-Tonnerre , remarquable par le
talent de la parole; les freres Lameth, jeunes co
lonels, connus par leur esprit et leur bravoure ;
Duport, déjá cité pour sa vaste capacité et la
fermeté de son caractere ; enfin le marquis de
Lafayette, défenseur de la liberté arnéricaine ,
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et unissant ala vivacité francaise la constance
et la simplicité de Washington.

L'intrigue ralentissait toutes les opérations
de la cour. Laséance, fixée d'ahord au lundi 22,
fut remise au 23. Un billet, écrit fort tard a
Bailly et a l'issue du grand conseil , lui annon
cait ce renvoi, et prouvait l'agitation qui régnait
dans les idées. Necker était résolu a ne pas se
rendre a la séance, pour ne pas autoriser de
sa présence des projets qu'il désapprouvait.

Les petits moyens, ressource ordinaíre d'une
autorité faible , furent employés pour ernpé

cher la séance du lundi 21; les princes firent
retenir la salle du jeu de paume pour y jouer ce
jour-lá. L'assemblée se rendít a l'église de
Saint-Louis.oú elle recut la majorité du clergé,
ala tete de laquelle se trouvait l'archevéque de
Vienne. Cette réunion, opérée avec la plus
grande dignité, excita la joie la plus vive. Le
clergé venait s'y soumettre, disait-il , a la véri
fication commune.

Le lendemain 23 était le jour fixé pour la
séance royale. Les députés des communes de
vaient entrer par une porte détournée, et dif
férente de celle qui était réservée ala noblesse
et au clergé. A défaut de la violence on ne leur
épargnait pas les humiliations. Exposés a la
pluie , ils attendirent long-temps : le président ,
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réduit afrapper aeette porte, qui ne s'ouvrait
pas, frappa plusieurs foís; on luí répondit qu'il
n'était pas temps. Déja les députés allaient se
retirer, Bailly frappa encore; la porte s'ouvrit
enfin, les députés entrerent et trouverent les
deux premiers ordres en possession de leurs
siéges, qu'ils avaient voulu s'assurer en les oe
cupant d'avance. La séanee n'était point eomme
celle du 5 mai, majestueuse et touehante ala fois,
par une certaine effusion de sentiments et d'es
pérances, Une milice nombreuse, un silence
morne, la distinguaient de eette premiere so
lennité. Les députés des communes avaient
résolu de garder le plus profond silence. Le
roi prit la parole, et trahit sa faiblesse en em
ployant des expressions beaueoup trop éner
giques pour son caractere. On lui faisait
proférer des reproches, et donner des com
mandements. Il enjoignait la séparation par
ordre, cassait les précédents arrétés du tiers
état, en promettant de sanctionner l'abdication
des priviléges pécuniaires qnand les posses
seurs l'auraient donnée. II maintenait tous les
droits féodaux, tant utiles qu'honorifiques,
comme propriétés inviolables; il n'ordonnait
pas la réunion pOllr les matieres d'intérét gé
néral , mais illa faisaít espérer de la nlOdérat'ion
des premiers ordres. Ainsi il [oreait l'obéissance
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des commun.es, et se contentait de présumer
celle de l'aristocratie. Il laissait la noblesse et
le c1ergé juges de ce qui les concernait spécia
lement, et finissait par dire que, s'il rencon
trait de nouveaux obstacles , il ferait tout seul
le bien de son peuple, et se regarderait comme
son unique représentant. Ce ton, ce langage,
irriterent profondément les esprits , non contre
le roi, quí venait de représenter avec faihlesse
des passions qui n'étaient pas les siennes,
mais contre l'aristocratie dont il était l'instru
mento

Aussitót apres son discours, il ordonne al'as
semblée de se séparer sur-le-champ, La noblesse
le suit, avec une partie du clergé. Le plus grand
nombre des députés ecclésiastiques demeurent;
les députés des cornmunes , immobiles, gardent
un profond silence. Mirabeau, qui toujours
s'avancait le premier, se leve : ce Messieurs ,
dit-il , j'avoue que ce que vous venez d' en
tendre pourrait étre le salut de la patrie, si les
présents du despotisme n'étaient pas toujours
dangereux.... L'appareil des armes, la viola
tion du temple national , pour vous comman
der d'étre heureux .... ! Ou sont les ennernis
de la natíon? Catilina est-il it nos portes ....? Je
demande qu'en vous couvrant de votre dignité,
de votre puissance législative, vous vous ren-
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fcrmiez dans la religion de votre serment; il
ne vous permet de vous séparer qu'apres avoir
fait la constitution.»

Le marquis de Brézé , grancl-maitre des cé
rémonies, rentre alors et s'adresse a Bail1y :
« Vous avez entendu, lui dit-il, les ordres du
roi; »: et BailIy lui répond : « Je vais prendre
ceux de l'assemblée.») Mirabeau s'avance :
« Oui, Monsieur, s'écrie-t-il , nous avons ell
tendu les intentions qu'on a suggérées au roi;
mais vous n'avez ici ni voix, ni place, ni
droit de parlero Cependant, pour éviter tout
délai ,allez dire avotre maitre que nous sommes
iei par la puissance du peuple, et qu'on ne
nous en arrachera que par la puissance des
baíonuettes. » M. de Brézé se retire. Sieyes
prononce ces mots : « Nous sommes aujour
d'hui ce que nous étions hier; délibérons. )
L'assemblée se reeueille pour délibérer sur le
maintien de ses préeédents arrétés. ce Le pre
mier de ces arrétés , dit Barnave, a déclaré ce
que vous étes ; le second statue sur les irn
póts , que vous seuls avez droit de consentir;
le troisieme est le serment de faire votre de
voir. Aucune de ces mesures n'a besoin de
sanction royale. Le roi ne peut empécher ce
qu'il n'a pas a consentir. » Dans ce moment,
des onvriers viennent pour enlever les han-
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quettes, des troupes armées traversent la salle,
d'autres l'entourent au dehors; les gardes du
corps s'avancent méme jusqu'a la porte. L'as
semblée, sans s'interrompre, demeure sur les
bancs et recueille les voix : il y a unanimité
pour le maintien de tous les arrétés précédents.
Ce n' est pas tout : au sein de la ville royale,
au mi/ieu des serviteurs de la cour , et privée
du seconrs de ce peuple depuis si redoutable,
l'assemblée pouvait étre menacée. Miraheau
reparait a la tribune et propose de décréter
l'inviolabilité de chaque député. Aussitót l'as
semblée, n'opposant a la force qn'une majes
tueuse volonté, déclare inviolable chacun de
ses membres, proclame traitre , infame et cou
pable de crime capital, quicenque attenterait
a Ieur personne.

Pendant ce temps la noblesse, qui croyait
l'état sauvé par ce lit de justiee, présentait ses
félicitatíons au prince qui en avait donné I'idée,
et les portait du prince a la reine. La reine, te
nant son fils dans ses bras, le montrant a ces
serviteurs si empressés, recevait leurs ser
ments,et s'abandonnait malheureusement á une
aveugle confiance. Dans ce mérne instant 00

entendit des cris : chacun accourut, et on ap
prit que le peuple , réuni en foule, félicitait
Necker de u'avoir pas assisté a la séance royale.
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L'épouvante succéda aussitót ala joie; le roi et
la reine firent appeler Necker, et ces augustes
personnages furent obligés de le supplier de
conserver son portefeuille. Le ministre y con
sentit, et rendit ala cour une partie de la popu
larité qu'il avait conservée , en n'assistant pas a
cette funeste séance.

Ainsi venait de s'opérer la premiare révolu
tion. Le tiers-état avait recouvré le pouvoir
législatif', et sesadversaires l'avaientperdu pour
avoir voulu le garcler tout entier. En quelques
jours, cette révolution législative fut entiere
mentconsommée. On employa encore quelques
petits moyens, tels que de gener les communi
cations intérieures dans les salles des états; mais
ils furent sans succes. Le 2!¡, la majorité du
c1ergé se rendit a l'assemblée, et demanda la
vérification en commnn ponr délibérer ensuite
sur les propositions faites par le roi, dans la
séance du 23 juin. La minorité du clergé con
tinuait a délibérer dans sa chamhre particu
Iiere. L'archevéque de Paris , Juigné, prélat
vertueux, bienfaiteur du peuple, mais privilé
gié opiniátre , fut poursuivi , et contraint de
promettre sa réunion; il se rendit en effet a
l'assemhlée nationale, accompagné de l'arche
véque de Bordeaux , prélat populaire et qui
devait plus tard devenir ministre.
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Le plus grand trouble se manifesta dans les
rangs ele la noblesse. Ses agitateurs ordinaires
enflammaíent ses passions ; d'Espréméníl pro
posa de décréter le tiers-état , et de le faire

ponrsuivre par le procurenr-général; la mi
norité proposa la réunion. Cette motion fut
rejetée au milieu du tumulte. Le duc d'01'
léans appuya la proposition , apres avoir, la
veille , promis le contraire aux Polignacs *.
Quarante-sept memhres , résolus de se réunir
a l'assemblée générale malgré la décision de la
majorité , s'y rendirent en corps , et furent
1'e<;us au milieu de la joie publique. Cepen
dant , malgré eette allégresse eausée par leur
présenee, leurs visages étaient tristes. « Nous
eédons a notre conscience , dit Clermont-Ton
nerre , mais e'est avec douleur que nous nous
séparons de nos freres, Nous venons concou
rir a la régénération publique; chacun de
uous vous fera connaitre le degré d'activité
que lui permet son mandato »

Chaque jour amenait de nouvelles réunions,
et l'assemblée voyait s'accroitre le nombre de
ses membres. Des adresses arrivaient de toutes
parts , exprimant le vceu et l'approbation des
vi Hes et des provinces. Mounier suscita celles

* Voyez Ferriéres.
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du Dauphiné. Paris fit la sienne; el le Palais
Royal lui-méme envaya une députation, que
l'assemblée, entourée encore de dangers, re
cut pour ne pas aliéner la multitude. Alors
elle n'en prévayait pas les exces ; elle avait
besoin au contraire de présumer son énergie
et d'en espérer un appui; beaucoup d'esprits
en doutaient, et le courage clu peuple n'était
encare qu'un réve heureux. Ainsi les applau
dissements des tribunes, importuns souvent a
l'assemblée , l'avaient pourtant soutenue, et
on n'osa pas les empécher. BaiUy voulut ré
clamer, on étouffa sa voix et sa motion par
de bruyants applaudissements,

La majorité de la noblesse continuait ses
séances au milieu du tumulte et du plus vio
lent déchainement, L'épouvante se répandit
chez ceux qui la dirigeaient, et le signal de
la réunion partit de ceux mémes qui lui per
suadaient naguere la résistance. Mais ses pas
sions , déjá trop excitées, n' étaient point fa
ciles a conduire. Le roi fut obligé d'écrire une
lettre; la cour, les grands, furent réduits a
supplier; la réunion sera passagere , disait-on
aux plus obstinés; des troupes s'approchent,
cédez pour sauver le roi. Le consentement fut
arraché au milieu du désordre, et la majorité
de la noblesse, accompagnée de la minorité du
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c1ergé, se rendit le 27 juin a l'assemblée gé
nérale, Le due de Luxembourg, y parlant au
nom de tous , dit qu'ils venaient pour donner
au roi une marque de respect, et a la nation
une preuve de patriotisme. « La familJe est
complete, » répondit Bailly. Supposant que la
réunion était entiere , et qu'il s'agissait non de
vérifier, mais de délihérer en comrnun v i]

ajouta: ce Nous pourrons nous oeeuper, sans
reláche et sans distraction , de la régénération
du royaume et du bonheur publico ))

Plus d'un petit moyen fut encore employé
poul' paraitre n'avoir pas fait ce que la néces
sité avait obligé de faire. Les nouveaux arri
vés se rendaient toujours apres J'ouverture des
séances , tous en corps, et de maniere a figu
rer un ordre. IIs affeetaient de se tenir debout
dcrriere le président , et de maniere a paraitre
ne pas siéger. Bailly, avec heaucoup de me
sure et de fermeté, finit par vaincre toutes
les résistanees , et parvint a les faire asseoir.
On voulut aussi Iui disputer la présidenee,
non de vive force, mais tantót par une négo
ciation secrete, tantót par une supercherie.
Bailly la retint , non par ambition, mais par
devoir; et 00 vit un simple citoyen, connu
seulernent par ses vertus et ses talents, prési
del' tons les gl'ands du royaume et de I'église.
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Il était trop évident que la révolution légis
lative était aehevée. Quoique le premier diffé
rend n'eút d'autre objet que le mode de véri

fication et non la maniere de voter, quoique
les uns eussent déclaré ne se réunir que pour
la vérification eommune, et les autres, pour
obéir aux intentions royales exprimées le 23
juin, il était certain que le vote par tete deve
nait inévitable , toute réc1amation était done
inutile et impolitique. Pourtant le cardinal de
Larochefoucauld protesta, au norn de la mi
norité, et assura qu'il ne s'était réuni que pour
délihérer sur les objets généraux, et en con
servant toujours le droit de former un ordre.
L'archevéque de Vienne répliqua avec vivacité
que la minorité n'avait rien pu décider en
l'absence de la majorité du c1ergé, et qu'elle
n'avait pas le droit de parler au nom de 1'01'

dre. Mirabeau s'éleva avee force contre eette
prétention, dit qu'il était étrange qu'on pro
testát dans l'assemblée eontre l'assemblée ; qu'il
fallait en reconnaitre la souveraineté, ou se
retirer.

Alors s'éleva la question des mandats im pé
ratifs. La plupart des cahiers exprimaient le
vceu des électeurs a l'égard des réformes a
opérer, et rendaient ce vceu obligatoire pour
les députés. Avant d'agir, il fallait fher jus-
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qu'a quel point on le pouvait ; cette question
devait done étre la premiere. Elle fut prise et
reprise plusieurs fois. Les uns voulaient qu'on
retournát aux commettants; les autrcs pen
saient qu'on ne pouvait reeevoir des commet
tants que la mission de voter pour cux, apres
que les objets auraient été discutes et éclaircis
par les envoyés de toute la nation , mais ils
ne croyaient pas qu'on pút recevoir d'avance
un avis tout fait. Si on eroit en effet ne pou
voir faire la loi que dans un conseil général,
soit paree qu'on trouve plus de Iumieres en
s'élevant , soit paree qu'on ne peut avoir nn
avis que lorsque toutes les parties de la nation
se sont réciproquement entendues, il s'ensuit
qu'alors les députés doivent étre libres et sans
mandat obligatoire. Mirabeau , aeérant la rai
son par l'ironie, s'écria qne ceux qui croyaient
les mandats impératifs avaicnt eu tort de ve
nir, et n'avaient qu'a laisser leurs cahiers sur
leurs banes , et que ees eahiers siégeraient tout
aussi bien qu'eux. Sicyes , avee sa sagacité 01'

dinaire, prévoyant que, malgré la décision
tres-juste de l'assemblée, un grand nombre de
memhres se replieraient sur leurs serments , et
qu'en se réfugiant dans leur conscience ils se
rendraient inattaquables, proposa I'ordre du
jour, sur le motif que chacun était juge de la

I. G
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valeur du serment qu'il avait prété, (( Ceux qui

se croient obligés par leurs cahiers, dit-il , se
ront regardés comme absents , tout comme
ceux qui avaicnt refusé de faire vérifier leurs
pouvoirs en assernblée générale.» Cette sage
opinion fut adoptée. L'assemhlée , en contrai
gnant les opposants, lenr eút fourni des pré
textes, tandis qu'en les laissant libres, elle
était súre de les amener aelle, cal' sa victoire
était désormais certaine.

L'objet de la nouvelle convocation était la
réforme de l'état , c'est-a-dire , l'établissement
d'une constitntion, dont la France manquait,
malgré tont ce qu'on a pu dire. Si on appelle
ainsi toute espece de rapports entre les gou
vernés et le gouvernement, sans doute la
France possédait une constitution ; un roi avait
cornmandé et des sujets obéi; des ministres
avaient emprisonné arbitrairement; des trai
tants avaient per¡;u jusqu'aux derniers deniers
du peuple ; des parlements avaient condamné
des malheureux a la roue. Les peuples les plus
barbares ont de ces cspeces de constitution.
Il y avait en en France des états - généraux,
mais sans attributions précises , sans retours
assurés, et toujours sans résultats. Il y avait
eu une autorité royale, tour a tour nulle ou
absolue. Il y avait en des tribunaux ou cours
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souveraines qui souvent joignaient au pouvoir
judiciaire le pouvoir législatif; mais il n'y avait
aucune loi qui assurát la responsabilité des
agents du pouvoir , la liberté de la presse, la
1iberté individuelle , toutes les garanties enfin,
qui, dans l'état social, remplacent la fiction de
la liberté naturelle ".

Le besoin d'une eonstitution était avoué , et
généralemcntsenti; tous les cahiers l'avaient
énergiquement exprimé, et s'étaient mérne ex
pliqués formellement sur les principes fonda
mentaux de eette constitution. Tls avaient una
nimement prescrit le gouvernement monarchi
que, l'hérédité de maje en mále , l'attribution
exclusive du pouvoir exécutif au roi, la res
ponsabilité de tons les agents,.le concours de
la nation et du roi pour la eonfection des lois,
le vote de I'impót , et la liberté individueIle.
Mais ils étaient divisés sur la eréation d'une ou
de deux ehambres législatives; sur la perma
nenee, la périodicité , la dissolution du eorps
législatif; sur l'existence politique du cIergé et
des parlements; sur I'étendue de la liberté de
la presse. Tant de qnestions OH résolues OH

proposées par les cahiers , annoncent assez
comhien l'esprit publie était alors éveillé dans

.. Voycz la note 3 a la fin du volume.

6.
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toutes les parties du royanme , el combien
était général et prononeé le voeu de la France
pour la Iiberté ". Mais une constitution en
tiere a fonder au milieu des décombres d'une
antique législation, malgré toures les résis
tances, et avec l'élan désordonné des esprits,
était une ceuvre grande et difficile. Outre les
dissentiments que devait produire la diversité ,
des intéréts, il y avait encore a redouter la di
vergence naturelle des opinions. Une' législa
tion tout entiere a donner a un grand peuple
excite si forternent les esprits , Ieur inspire des
projets si vastes, des esperances si chiméri
ques, qu'on devait s'attendre ades mesures ou
vagues OH exagérées, et souvent hostiles. Pour
mettre de la suite dans les travanx, on nomrna
un comité chargé d'en mesurer I'étendue et
d'en ordouner la distribution. Ce comité était
composé des membres les plus modérés de
l'assemblée. Mounier, esprit sage, quoique .opi
niátre, en était le membre le plus laborieux
et le plus iníluent ; ce fut luí qui prepara 1'01'

dre du travail.
La difficulté de donner une constitutiou

u'était pas la seule qu'eút avaincre cette assern

hlée. Entre un gouvernement mal disposé et

* Note 4 il la fin du volume.
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un peuple affamé qui exigeait de prompts sou
lagements, il était difficile qu'elle ne se mélát
pasde l'administration. Se défiant de l'autorité,
pressée de secourir le peuple, elle devait ,
méme sans ambition, empiéter peu a peu sur
le pouvoir exécutif, Déja le c1ergé lui en avait
donné l'exemple, en faisant au tiers-état la pro
position insidiense de s'occuper immédiate
ment dessubsistances. L'assemblée a peine
formée nomnía un comité des subsistances,
demanda au ministere des renseignements sur
cette matiere , proposa de favoriser la circula
tion des denrées de province a province, de
les transporter d'office sur les lieux OU elles
manquaient, de faire des aumónes, et d'y pour
voir par des emprllllts. Le ministcre fit con
naitre les mesures efficaces qu'il avait prises,
et que Louis XVI, administrateur soigneux,
avait favorisées de tout son pouvoir. LalIy
Tolendal proposa de faire des décrets sur' la
libre circulation ; aquoi Mounier ohjecta que
de tels décrets exigeraient la sanction royale,
et qne cette sanction , n'étant pas réglée, ex
poserait a des diffienltés graves. Ainsi tous les
obstacles se réunissaicnt. II fallait fairc des lois
sans que les formes législatives fusseut fixées,
surveiller l'aclministration sans empiéter sur
l'autorité cxécutivc, ct suffire a tant d'embar-



86 .nÉVOLUTION FRAN<;:AISE.

ras, malgré la mauvaise volonté du pouvoir ,
l'opposition des intéréts, la divergence des es
prits, et l'exigence d'un peuple récemment
éveillé, et s'agitant a quelques lieues de l'as
semblée dans le sein d'une immense capitale,

Un tres-petit espace sépare Paris de Ver
sailles, et on peut le franchir plusieurs fois en
un jour. Toutes les agitations de París se fai
saient done ressentir immédiatement a Ver
sailles, a la cour et dans l'assemhlée. Paris of
frait alors un spectacle nouveau et extraordi
naire. Les électeurs, réunis en soixante dis
tricts, n'avaient pas voulu se séparer apres les
élections, et ils étaient demeurés assemblés,
soit pour donner des instructions a leurs dé
putés, soit par ce bcsoin de se réunir , de s'a
giter, qui est toujours dan s le cceur des hom
mes, et qui éclate avec d'autant plus de vio
lence qn'il a été plus long-temps comprime.
Ils avaient en le méme sort que l'assemblée
nationale : le lieu de leur séance ayant été
ferrné , ils s'étaient rcndus dans unautre; en
fin ils avaient obtenu l'ouvcrture '(te l'Hótel
de-Ville, et la ils continuaient de se réunir et
de correspondre avec Ieurs dépntés. 11 n'exis
tait point encoré de fenilles publiques, ren
dant compte des séances de l'assemhlée na
tionale; on avait besoin de se rapprocher pÚUl'
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s'entretenir et s'instruire des événcments, Le

jardin du Palais-Royal était le lieu des plus
fréquents rassemblements. Ce magnifique jar
din, entouré des plus riches magasins de l'Eu
rope, et formant une dépendance du palais
du duc d'Orléans, était le rendez-vous des
étrangers, des déhauchés, des oisifs, et surtout
des plus granas agitateurs. Les discours les
plus hardis étaient proférés dans les cafés ou
dans le jardin méme. On voyait un orateur
monter sur une table, et, réunissant la foule
autour de Iui , I'exciter par les paroles les plus
violentes, paroles toujours impunies , cal' la
multitude régnait la en souveraine. Des hom
mes qu'on supposait dévoués au duc d'Orléans
s'y montraient des plus ardents. Les richesses
de ce prince, ses prodigalités connues, ses ern

prunts énormes, son voisinage , son ambition,
quoique vague, tout a dú le faire accuser.
L'histoire , sans désigncr aucun nom, peut as
surer du moins que l'OI' a été répandu, Si la
partie saine de la nation voulait ardcmment
la liberté, si la multitude inquiete el souf
frante voulait s'agiter et faire son sort meil
leur , il Y a eu aussi des instiguteurs -qui ont
quelquefois excité cette multitude et dirigé
peut-etre quelques-uns de ses coups. Du reste,
cette influcnce u'est point a compter parmi
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les causes de la révolution , cal' ce n'est pas
avec un peu d'or et des manoeuvres secretes
qu'on ébranle une nation de vingt-cinq mil
lions d'hommes,

Une occasion de troubles se présenta bien
tót. Les gardes-fraw:;aises, troupes d'élite des
tinées a composer la garde du roí, étaient a
París. Quatre compagníes se détachaient al
ternativement, et venaient faire leur service a
Versailles. Outre la sévérité barbare de la nou

velle discipline, ces troupes avaient encore a
se plaindre de ceHe de leur nouveau colonel.
Dans le pillage de la maison Réveillon , elles
avaient bienmontré quelque acharnement con-

'tre le peuple, mais plus tard elles en avaient
éprouvé du regret, et, mélées tous les jours a
lui , elles avaient cédé a ses séductions. D'aíl
leurs,soldats et sous-officierssentaient que toute
carriere leur était fermée; ils étaient hlessés
de voir leurs jeunes officiers ne faire presquc
aucun service , ne figurer que les jours de pa
rade , et , apres les revues, nepas méme ac
compagner le régiment dans les casernes. Il y
avait la cornrne ailJeurs un tiers-état qui suífi

sait atout et ne profitait de rien. L'indiscipline
se manifesta , et quelques soldats furent enfer
més a I'Abbaye.

011 se reunit au Palais-Hoyal 1'11 criaut ; á:
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I'Abbaye! La multitude y courut aussitót. Les
portes en furent enfoncées, et on conduisit
en triomphe les soldats qu'on vcnait d'en ar
racher ". Tandis que le peuple les gardait au
Palais-Royal , une Íettre fut écrite al'assemblée
pour demander leur liberté. Placée entre le
peuple d'une part, et le gouvernemcnt de
l'autre, qui était suspect puisqu'il allait agir
dans sa propre cause, l'assemblée ne pouvait
m~nquer d'intervenir , et de cornmettre un
empiétement en se mélant de la police publique.
Prenant une résolution tout a la fois adroite
et sage, elle exprima aux Parisiens ses vceux

pour le maintien du bon ordre, leur recom
manda de ne pas le troubler, et en mérne

temps elle envoya une députation an roi pour
implorer sa cIémence, COIIlme un moyen in
faillible de rétablir la concorde et la paix. Le
roi, touché de la modération de I'assemblée ,

promit sa clémence quand l'ordre serait réta
bli. Les ganles-fran¡;aíses furent sur-le-charnp
replacés dans les prisons , et une gra.ce du roi
les en fit aussitót sortir.

Tout allait bien jusque-la , mais la noblesse,
en se réunissant aux deux ordres , avait cédé
avec regret, et sur la promesse que sa réunion

• 3u jum.
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serait de courte durée. Elle s'assemblait tDUS
les jours encare, et protestait contre les tra
vaux de l'assemblée nationale; ses réunions
étaient progressivement moins nombreuses ; le
3 juillet on avait cornpté 138membres présents ;
le 10 ils n'étaient plus que 93, et le 11, 80.
Cependant les plus obstinés avaient persisté ,
et le 11 ils avaient résolu une protestation que
les événements postérieurs les ernpéchérent de
rédiger. La cour, de son coté, n'avait pas cédé
sans regret et sans projet. Revenue de son ef
froi apres la séance du 23 juin , elle avait voulu
la réunion générale pour entraver la marche de
l'assemblée au moyen des nobles, et dans
l'espérance de la dissoudre bientót de vive
force. Necker n'avait été conservé que ponr
couvrir par sa présence les trames secretes
qu'on ourdissait. A une certaine agitation, a
la réserve dont on usait envers lui, il se dou
tait d'une grande machination. Le roi mérne

n'était pas instruir ele tout , et on se proposait
sans doute d'aller plus loin qu'il ne voulai t,

Necker, qui croyait que taute l'action d'uu
homme d'état devait se borner a raisonner , et
qui avait tout juste la force nécessaire panr
faire des représentations , en faisait inutilc

ment. Uni avec Mounier , Lally -Tolendal et
Clcrmont-Tonnerre , ils méditaient tous en-
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semble l'établissement de la constítution an
glaise. Pendant ce temps la cour poursuivait
des préparatifs secrets; et les députés nobles
ayant voulu se retirer, on les retint en lenr
parlant d'un événement prochain.

Des troupes s'approchaient; le vieux maré

chal de Broglie en avait ref,;u le commande
ment général, et le haron de Besenval avait
rc<,;u le commandement particulier de celles
qui environnaient Paris. Quinze régiments, la
plupart étrangers, étaient aux environs de la
capitale. La jactance des courtisans révélait le
danger, et ces conspirateurs, trop prompts a
menacer, compromettaient ainsi leurs proj ets.
Les députés populaires, instruits , non pas de
tous les détails d'un plan qui n'était pas connu
encore en entier, et que le roi lui-méme n'a
connu qn'en partie , mais qui eertainement
faisait craindre l'emploi de la violence, les dé
putés populaires étaient irrités et songeaient
aux moycns de résistance. On ignore et on
ignorera probablemcnt toujours quelle a été
la part des moyens secrets dans l'insurrection
du 1 {~ juillet ; mais pen importe. L'aristocratie
conspirait , le partí populaire pouvait bien
conspirer aussi. Les moyens employés étant

les mérnes , reste la justice de la cause, et la
justice n'était pas pour ceux qui voulaient re-
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venir sur la réunion des trois ordres , dissou
dre la représentation nationale , et sévir centre
ses plus courageux députés.

Mirabeau pensa que le plus sur moyen d'in
timider le pouvoir, c'était de le réduire a dis
cuter publiquement les mesures qu'on lui
voyait prendre. Il fal/ait pour cela le dénoncer
ouvertement, S'il hésitait a répondre, s'il élu
dait , iI était jugé; la nation était avertie et
soulevée,

Mirabeau fait suspendre les travaux de la
constitution , et propose de demander au roi
le renvoi des troupes. Il méle dans ses paroles
le respcct pour le monarque aux reproches
les plus séveres ponr le gouvernement. Il dit
que tous les jours des troupes nouvelles s'a
vancent; que tous les passages sont interceptés;
que les ponts, les promenades sont changés
en postes militaires ; qne des faits publics et
cachés , des ordres et des contre-ordres préci
pités frappent tous les yeux, et annouccnt la
guerreo Ajoutant a ces Iaits des reproches
amers : (( On montre, dit-il , plus d(~ soldats me

nacants a la natíon, qu'une invasion de l'en
nerni n'en rencontrcrait peut-étre , et milJe fois
plus du moins qu'on n'en a pu réunir ponr
secourir des arnis rnartyrs de leur fidélité , et
surtout pour conserver cette alliance des 1101-
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landais , si précieuse , si cherement conquise,
el si honteusement perdue.»

Son discours est aussitót couvert d'applau
dissements;l'adresse qu'il propose est adoptée.
Seulement, comme en invoquant le renvoi des
troupes il avait demandé qu'on les remplacát
par des gardes hourgeoises , cet article est sup
primé, l'adresse est votée a l'unanimité rnoins
quatrc voix. Dans cettc adresse, demeurée cé
lebre, qu'il n'a , dit-on , point écrite, mais dont
il avait fourni toutes les idées a un de ses
amis , Miraheau prévoyait presque tout ce qui
allait arriver : l'explosion de la multitude, ct
la défection des tronpes par leur rapproche
ment ave e les citoyens. Aussi adroit qu'auda
cieux , il osait assurer au roi que ses promesses
ne seraient pointvaines : « Vous nous avez ap
pelés, lui disait-il, pour régénérer le royaume;
vos vceux scront accornplis , malgré les piéges,
les difficultés, les périls i.. etc.»

L'adresse fut présentée par une députation
de vingt-quatre mernbres. Le roí, ne voulant
pas s'expliquer , répondit que ce rassemble
ment de troupes n'avait d'autre objet que
le maintien de la tranquillité publique, et
la protection due a l'assemblée ; qu'au sur

plus, si celle - ei avait encore des craintes,
il la transférerait a Soissons OH a Noyon,
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et que lui-rnéme se rendrait a Compiegne.
L'assemblée ne pouvait se contenter d'une

pareille réponse, surtout de l' offre de l'éloi
gner de la capitale pour la placer entre deux
camps. Le comte de Crillon proposa de s'en
fiel' ala parole d'un roi honnéte homme. «La pa
role d'un roi honuéte homme, rcprit Mirabeau ,
est un mauvais garant de la conduite de son
ministere ; notre confiance aveugle dans nos
rois nous a perdus ; 110US avons demandé la
retraite des troupes et non afuir devant elles;
il faut insister encore, et saos reláche..

Cette opinion ne fut point appuyée.Mirabeau
insistait assez sur les moyens ouverts, pour
qn'on lui pardormát les machinations secretes,
s'il est vrai qu'elles aient été employées.

C'était le JI juillet; Necker avait rlit plu
sieurs fois au roi que si ses services lui dé
plaisaient, i] se retirerait avec soumission. « Je
prends votre parole ;» avait répondu le roí.
Le 11 au soir, Necker recut un Lillet oú
Louis XVI le sommait de tenir sa parale , le
pressait de partir, et ajoutait qu'il comptait
assez sur lui pour espérer qu'il cacherait son
départ atout le monde. Necker, justifiant alors
l'honorable confiance du monarque, part sans
en avertir sa société , ni méme sa filIe, et se
trouve en quelques heures fort loin de Ver-
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sailles, Le lendemaiu 12 juillet était un di
manche. Le bruit se répandit a Paris que
Necker avait été renvoyé, ainsi que MM. de
Montmorin, de La Luzerne, de Puységnr et de
Saint-Priest. On annoncait, pOllr les remplacer,
MM. de Breteuil, de La Vauguyon , de Broglie,
Foulon et Damécort, presque tous connus par
leur opposition a la canse populaire. L'alarme
se répand dans Paris. On se rend au Palais
R.Pyal. Un jeune hornme , connu depuis par
son exaltation républicaine , né avec une ame
tendrc, mais houillante, Camille Desmoulius ,
monte sur une table , montre des pistolets en
criant aux armes, arrache une feuille d'arbre
dont il fait une cocardc, et engage tont le
monde a I'imiter, Les arbres sont aussitót dé
pouiJIés, et on se rend dans un musée renfer
mant des bustes en cire. On s'empare de ceux
de Necker et du duc d'Orléans , menaeé, disait
on, de I'exil, et on se répand ensuite dans les
quartiers de Paris. Cette foule parcourait la
rue Saint-Honoré, lorsqu'elle reneontre, vers
la place Vendórne , un clétachement de Royal
Allernand qui fond sur elle, blesse plusieurs
personnes, et entre autres un soldat des garcles
francaises, Ces derniers , tout disposés pour
le peuple et contre le Royal-Allemancl, avec
lequel ils avaient eu une rixe les jours pré-
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cédents , étaient casernés pres de la place
Louis XV; ils font feu sur Royal-AlIemand. Le
prince de Lambesc, qui commandait ce régi
ment , se replie aussitót sur le jardin des Tuile
ríes, charge la foule paisiblc qui s'y promenait,
tue un vieillard au milieu de la confusion, et
fait évacuer le jardín. Pendant ce temps, les
troupes qui environnaient Paris se concentrent
sur le Champ-de-Mars et la place Louis xv.
La terreur alors n'a plus de bornes et se
change en fureur. On se répand dans la ville
en criant aux armes. La multitude court a
l'Hótel-de-Ville pour en demander. Les élec
teurs composant l'assembléc générale y étaient
réunis. Ils livrent les armes qu'ils ne pon
vaient plus refuser , et qu'on pillait déja al'ins
tant oú ils se décidaient a les accorder. Ces
élecreurs composaient en ce moment la seule
autorité établie. Privés de tout pouvoir actíf,
íls prennent ceux que la circonstance exigeaít,
et ordonnent la convocatíon des districts.
Tous les citoyens s'y rendent ponr aviser aux
moycns de se préserver a la fois de la fureur
de la multitude et de l'attaque des troupes
royales. Pendant la nuit , le peuple, qui court
toujours ace qui I'intéresse , force el brúle les
barrieres, disperse les commis et rend toutes
les entrées libres. Les boutiques des armuriers
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sont pillées. Ces brigands, déjá signalés chez
Réveillon, el qu'on vit, dans tontes les occa
sions, sortir comme de dessous terre, repa
raisscnt arrnés de piques et de bátons , el ré
pandent l'épouvante. Ces événements avaient
eu líeu pendant la journée du dimanche 12

jnillet, et dans la nuit du dimanche au lundi
13. Dans la matinée du lundi , les électeurs,
toujours réunis a l'Hótel-de-Ville , croient de
voir donner une forme plus légale a leur au
torité; ils appellent, en eonséquence, le pré
vót des marehands, administrateur ordinaire
de la cité. Celui-ci ne consent a céder que sur
une réquisition en forme. On le requiert en
cffet, et on lui adjoint un certain nombre d'é
lecteurs ; on eompose ainsi une municipalité
revétue de tous les pouvoirs. Cette municipa
lité mande auprés d'elle le lieutenant de po
lice, et rédige en quelques heures un plan
d'armement pour la miliee bourgeoise.

Cette miliee devait étre eomposée de qua
rante-huit mille hommes , fournis par les dis
tricts. Le signe distinetif devait étre , au lieu
de la eocarde verte, la eoearde parisienne ,
rouge et hleue. Tont homme surpris en armes
et avcc eette eocarde, sans avoir été enrolé par
son district dans la garde bourgeoise, devait
étre arrété , désarrné et puni. Telle fut la pre-

l. 7
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miere origine des gardes nationales, Ce plan
fut adopté par tous les districts, qui se háté
rent de le mettre a exécution. Dans le courant
de la méme matinée, le peuple avait dévasté
la maison de Saint-Lazare pour y chercher des
grains; il avait forcé le garde-meuble pour y
prendre des armes, et en avait exhumé des
armures antiques dont il s'était revétu, 00
voyait la foule, portant des casques et des pi
ques, inonder la ville. Le peuple se moutrait
maintenant ennemi du pillage; avee sa mobi
lité ordinaire, il affeetait le désintéressernent,
il respeetait l'or, ne prenait que les armes, et
arrétait lui-mérne les brigands. Les gardes
francaises et les mili ces du guet avaient offert
leurs services, et on les avait enrólés dans la
garde bourgcoise.

On demandait toujours des armes a grands
cris. Le prévót Flesselles, qui d'abord avait
résisté ases concitoyens, se montrait zélé rnain
tenant, et promettait 12,000 fusils pour le
jour mérne , davantage pour les jours suivants.
Il prétendait avoir fait un marché avec un ar
murier inconnu. La chose paraissait difficile
en songeant au peu de temps qui s'était écoulé.
Cependant le soir étant arrivé , les caisses d'ar
tillerie annoncées par Flesselles sont conduites
1\ l'Ilótel- de - Ville; on les ouvre, et on les
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trouve pleines de vieux linge. A cette vue, la
multitude s'indigne eontre le prévót , qui dit
avoir été trompé. Pour l'apaiser , il la dirige
vers les Chartreux, en assurant qu'elle y trou
vera des armes. Les Chartreux étonnés recoi
vent eette foule furieuse , l'introduisent dans
leur retraite , et parviennent a la convaincre
qu'ils ne possédaient rien de ce qu'avait an
noncé le prévót.

Le peuple, plus irrité que jamais , revient en
criant a la trahison. Pour le satisfaire, on 01'

donne la fabrication de einquante mille pi
ques. Des poudres destinées pour Versailles
descendaient la Seine sur des bateaux; on s'en
empare, et un électeur en fait la distribution
au milieu des plus grands dangers.

Une horrible eonfusion régnait a cet Hotel
de-VilIe, siége des autorités, quartier-général de
la miliee, et centre de toutes les opérations. Il
fallait a la fois y pourvoir It la súreté extérieure
menacée par la eour, a la súreté intérieure me
nacée par les brigands; il fallait achaque ins
tant calmer les soup<;ons du peuple , qui se
croyait trahi, et sauver de sa fureur ceux qui
exeitaient sa défiance. On voyait la des voitures
arrétées , des eonvois interceptés , des voya
geurs attendant la permission de continuer
leur route. Pendant la nuit, l'Hótel-de-Ville

7·
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fut encore une foís menacé par les brígands;
un électeur, le courageux Moreau de Saint
Méry, chargé d'y veiller, fit apporter des barils
de poudre , et menaca de le faire sauter. Les
hrigands s'éloignerent a cette vue. Pendant ce
temps, les citoyens retires chez eux se tenaient
préts a tous les genres d'attaque ; ils avaient
dépavé les mes, ouvert des tranchées, et pris
tous les moyens de résister a un siége.

Pendant ces troubles de la capitale, la cons
ternation régnait dans I'assemhlée, Elle s'était
formée le 13 au matin, alarmée des événe
ments qui se préparaient, et ignorant encore
ce qui s'était passé aParis. Le député Mounier
s'éleve le premier contre le renvoi des minis
tres. Lally-Tolendal lui succede a la tribune,
fait un magnifique éloge de Necker , et tous
deux s'unissent pour proposer une adresse
dans laquelle on demandera au roi le rappel
des ministres disgraciés. Un député de la no
blesse, M. de Virieu, propose méme de con
firmer les arrétés du J 7 juin par un nouveau
serment. M. de Clermont-Tonnerre s'oppose
a eette proposition, comme inutile; et , rappe
lant les engagements déjá pris par l'assemblée,
s'écrie : « La constitution sera, ou nous ne
« serons plus. » La discussion s'était déja pro_
longée, lorsqu'on apprend les troubles dc Paris
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pendant la matinée du 13, et les malheurs dont
la eapitale était menaeée, entre des Francais
indiseiplinés qui , selon l'expression du due de
Laroehefoueault, n' étaient dans la main de
personne, et des étrangers disciplinés , qui
étaient dans la main du despotisme. On arréte
aussitót d'envoyer une députation au roi, pour
lui peindrc la désolation de la capitale , et le
supplier d'ordonner le renvoi des troupes el
l'établissement des gardes bourgeoises. Le roi
fait une réponse froide et tranquille qui ne
s'aeeordait pas avec son coeur , et répete que
Paris ne pouvait pas se garder. L'assemblée
alors, s'élevant au plus noble courage, rend
un arrété mémorable dans lequel elle insiste
sur le renvoi des troupes, et sur l'établissement
des gardes bourgeoises, déclare les ministres
et tous les agents dn pouvoir responsables, fait
peser sur les couseils du roi , de quelque rang
qu'ils puissent étre , la responsabilité des mal
heurs qui se préparent ; consolide la dette
publique, défend de prononeer le nom infame
de banqueroute , persiste dans ses précédents

arrétés , et ordonne au président d'exprimer
ses regrets a M. Neeker, ainsi qu'aux autres
ministres. Apres ces mesures pleines d'énergie
et de prudence, l'assemblée, pOUl' préserver
ses membres de toute violence persounelle ,
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se déclare en permanence, et nomme M. de
Lafayette vice - président, pour soulager le
respectable archevéque de Vienne, a qui son
age ne permettait pas de siéger jour et nuit,

La nuit du 13 au 14 s'écoula ainsi au milieu
du trouble et des alarmes. Achaque instant ,
des nouvelles funestes étaient données et con

tredites ; on ne connaissait pas tous les projets
de la cour, mais on savait que plusieurs dé
purés étaient menacés, que la violence allait
étre employée contre Paris et les membres les
plus signalés de l'assemblée. Suspcndue un ins
tant, la séance fut reprise a cinq heures du
matin , 14 juillet. L'assemblée , avec un calme
imposant, reprit les travaux de la constitution,
discuta avec beaucoup de justesse les moyens
d'en accélérer l'exécution , et de la conduire
avec prudence. Un comité fut nommé pour
préparer les questions ; iL se composait de
MM. l'évéque d'Autun , l'archevéque de Bor

deaux , LalLy, Clermont-Tonnerre, Mounier ,
Sieyes, Chapelier et Bergasse. La rnatinée s'é
coula; on apprenait des nouvelIes toujours
plus sinistres; le roi, disait-on , devait partir
dans la nuit , et l'asscrnblée rester livrée a plu
sieurs régiments étrangers. Dans ce moment ,
on venait de voir les princes , la duchesse de
Polignac et la reine, se promenant á l'Orau-
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gerie, flattant les officiers et les soldats, et
leur faisant distribuer des rafraichissements, 11
parait qU'UIl grand dessein était concu pour la
nuit du 14 au 15, que Paris devait étre attaqué
sur sept points, le Palais-Boyal enveloppé, I'as
semblée dissoute, et la déclaration du 23 juin
portée au parlement; qu'enfin il devait étre
pourvu aux besoins du trésor par la banque
route et les billets d'état. JI est certain que les
commandants des troupes avaient recu l'ordre
de s'avancer du 14 au 15, que les billets d'état
avaient été fabriqués, que les casernes des
Suisses étaient pleines de munitions , et que le
gouverneurde la Bastille avait déménagé, ne
laissant dans la place que quelques meubles
indispensables. Dans l'apres-rnidi , les terreurs
de l'assemblée redoublerent ; on venait de voir
passel' le prince de Lambesc a toute hride ; on
entendait le bruit du canon , et on appliquait
l'oreille aterre poul' saisir les moindres hruits.
Mirabeau proposa alors de suspendre toute
discussion, et d'envoyer une seconde députa
tion au roi. La députation partit aussitót pour
faire de nouvelles instances. Dans ce moment,
deux membres de l'assemblée, venus de Paris
en toute háte , assurerent qu'on s'y égorgeait;
l'un d'eux attesta qu'il avait vu un cadavre dé
capité et revétu de noir. La nuit cornmencait
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a se faire; on annon<;a l'arrivée de deux élec
teurs, Le plus profond silence régnait dans la
salle; on entendait le bruit de leurs pas dans
l' obscurité; et on apprit de leur bouche que
la Bastille était attaquée, que le canon avait
tiré, que le sang coulait , et qu'on était me
nacé des plus affreux malheurs. Aussitót une
nouvelle députation fut envoyée avant le re
tour de la précédente. Tandis qu'elle partait ,
la premiere arrivait et rapportait la réponse
du roi. Le roi avait ordonné, disait-il , I'éloi
gnement des troupes campees au Champ-de
Mars, et, ayant appris la formation de la garde
bourgeoise, i] avait nommé des officiers pom
la commander.

A l'arrivée de la secondedéputation , le roi ,
toujours plus troublé , luí dít : « Messieurs ,
« vous déchirez mon coeur de plus en plus par
« le récit que vous me faites des malheurs de
« París. Il n'est pas possible que les ordres
« donnés aux troup.es en soient la cause. )1 On
n'avait obtenu encore que l'éloignement de
l'armée. Il était deux hcures aprés minuit, On
répondit a la viIIe de París « que deux dépu
tations avaient été envoyées, et que les instan
ces seraient renouvelées le lendemain ,jusqu'a
ce qu'elles cussent obtenu le succes qu'on avait
droit d'attendre du coeur du roi, lorsquc des
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impressions étrangeres n'en arréteraient plus
les mouvements. » La séanee fut un moment
suspendue , el on apprit le soir les événements
de la journée du 14.

Le peuple, des la nuit du 13, s'était porté
vers la Bastille; quelques eou ps de fusil avaient
été tirés, et il parait que des instiga teurs avaient
proféré plusieurs fois le eri : A la Bastille! Le
voeu de sa destruetion se trouvait dans quel
ques cahiers ; ainsi, les idées. avaient pris d'a
vanee eette direction. On demandait toujours
des armes. Le bruit s'était répandu que l'Hótel
des Invalides en contenait un dépót considé
rabIe. On s'y rend aussitót. Le eommandant,
M. de Sombreuil, en fait défendre l'entrée ,
disant qu'il doit demander des ordres a Ver
sailIes. Le peuple ne veut rien entendre, se
préeipite dans l'Hótel , enleve les canons et
une grande quantité de fusils. Déja dans ce
moment une foule considérable assiégeait la
Bastille. Les assiégeants disaient que le canon
de la place était dirigé sur la ville, et qu'il fal
lait empécher qu'on ne tirát sur elle. Le député
d'un district demande aétre introduit dans la
forteresse, et l'obtient du commandant. En
faisant la visite, il trouve trente-deux Suisses
et quatre -vingt - deux invalides, et recoit la
parole de la garnison de ne pas faire feu si
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elle n'est attaquée. Pendant ces pourparlers ,
le peuple , ne voyant pas paraitre son député ,
commence a s'irriter , et celui-ci est obligé de
se montrer pour apaiser la multitude. Il se
retire enfin vers onze heures du matin. Une
demi-heure s'était a peine écoulée, qu'une
nouvelle troupe arrive en armes, en criant:
(e Nous voulons la Bastille.» La garnison somme
les assaillants de se retirer, mais ils s'obstinent.

.Deux hornmes montent avec intrépidité sur le
toit du corps-de-garde, et brisent a coups de
hache les chaines du pont, qui retomhe. La
foule s'y précipite, et court a un second pont
pour le franchir de méme. En ce moment une
décharge de mousqueterie l'arréte : elle recule,
mais en faisant feu. Le combat dure.quelques
instants. Les électeurs réunis al'Hótel-de-Ville ,
entendant le hruit de la mousqueterie, s'alar
ment toujours davantage, et envoient deux
députations, I'uue sur l'autre, pour sommer
le commandant de laisser introduire dans la
place un détachement de milicc parisienne ,
sur le motif que toute force militaire dans
Paris doit étre sous la main de la ville. Ces deux
députations arrivent successivernent. Au milieu
de ce siége populaire, iL était tres-difficile de
se faire entendre. Le bruit du tambour, la vue
d'un drapean suspendent quelque temps le
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feu. Les députés s'avancent; la garnison les at
tend, mais il est impossible de s'expliquer. Des
coups de fusil sont tirés , on ne sait d'oú, Le
peuple, persuadé qu'il est trahi, se precipite pour
mettre le feu a la place; la garnison tire alors
amitraille. Les gardes francaises arrivent avec
du canon et commeucent une attaque en forme.

.Sur ces entrefajtes , un billet adressé par le
baron de Besenval a Delaunay, commandant
de la Rastille, est intercepté et lu al'Hótel-de
Ville. Besenval engageait Delaunay a résister,
lui assurant qu'il serait hientót secouru. C'était
en effet dans la soirée de ce jour que devaient
s'exécuter lesprojets de la cour. Cependant
Delaunay, n'étant point secouru, voyant l'a
charnement du peuple, se saisit d'une meche
allumée et veut faire sauter la place. La gar
nisons'y oppose" et l'oblige a se rendre : les
signaux sont donnés , un pont est haissé. Les
assiégeants s'approchent en promettant de ne
commettre aucun mal; rnais la foule se préci
pite et envahit les cours, Les Suisses parvien
nent ase sauver. Les invalides assaillis ne sont
arrachés ala fureur du peuple que par le dé
vouement des gardes francaises, En ce moment,
une filie, belle , jeune et tremblante , se pré
sente : on la suppose filie de Delaunay ; on la
saisit , et elle allait étre brúlée , lorsqu'un
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brave soldat se précipite, l'arrache aux fu
rieux ,court la mettre en súreté , et retourne á
la melée.

Il était cinq heures et demie. Les électeurs
étaient dans la plus cruelle anxiété, lorsqu'ils
entendent un murmure sourd et prolongé. Une
foule se précipite en criant victoire. La salle
est envahie; un garde-franc;aise, couvert de
blessures, couronné de lauriers, est porté en
triomphe par le peuple. Le réglement et les
clefs de la Rastille sont au bout d'une baíon
nette ; une main sanglante, s'élevant au-dessus
de la foule, montre une houcle de col: c'était
celle du gouverneur Delaunay qui venait d'étre
décapité. Deux gardes - francaises , Elie . et
Hullin , l'avaient défendu jusqu'a la clerniere
extrémité. D'autres victimes avaient succombé,
quoique défendues avec héroísme contre la
férocité de la populace. Une espece de furenr
commencait aéclater contre Flesselles, le pré
vót des marchands, qu'on accusait de trahison.
On prétendait qu'il avait trompé le peuple en
lui promettant plusieurs fois des armes qu'il
ne voulait pas lui donner. La salle était pleine
d'hommes tout bouilIants d'un long comba!',
et pressés par cent mille autres qui, restés au
dehors , voulaient entrer a leur tonr. Les élec
teurs s'efforcaient de justifier Flesscllcs aux
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yeux de la multitude. Il comrnencait a perdre
So"11 assurance , et déja tout pále il s'écrie :
«Puisque je suis suspeet, je me retirerai.»
« Non, lui dit-on, venez au Palais-Royal, pour
y étre jugé.» Il descend alors pour s'y rendre.
La multitude s'ébranle, l'entoure, le presse. Ar
rivé au quai Pelletier, un inconnu le renverse
d'un eoup de pistolet. On prétend qu'on avait
saisi une lettre sur Delaunay, dans laquelle
Flesselles lui disait : « Tenez bon, tandis que
j'amuse les Parisiens avec des cocardes. »

Tels avaient été les malheureux événements

de cette journée. Un mouvement de terreur
succéda bientót a l'ivresse de la victoire. Les
vainqueurs de la Rastille, étonnés de leur au
dace, et eroyant retrouver le lendemainI'au
torité formidable, n'osaient plus se nornmer.
Achaque instant on répandait que les troupes
s'avancaient pour saccager París. Moreau de
Saint-Méry , le méme qui la veille avait menacé
les brigands de faire sauter I'Hótel-de-Ville,
derneura inébranlable, et donna plus de trois
mille ordres en quelques heures. Des que la
prise de la Rastille avait été connue a l'H6tel
de-Ville , les électeurs en avaient fait informer
I'assemblée, qui l'avait apprise vers le milieu
de la nuit. La séance était suspendue, mais la
nouvclle se répandit avec rapidité. La cour
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jusque-Ia , ne eroyant point a l'énergie da
peuple, se riant des efforts d'une rnultitude
aveugle qui voulait prendre une place vaine-

. ment assiégée autrefois par le grand Condé, la
cour était paisible et se répandait en railleries.
Cependant le roi comrnencait a étre inquiet;
ses dernieres réponses avaient méme décelé sa
douleur. Il s'était couché. Le duc de Liancourt,
si connu par ses sentiments généreux, était
l'ami partículier de Louis XVI, et , en sa qua
lité de grand-maitre de la garde-robe, il avait
toujours acces aupres de luí. Instruít des évé
nements de París, il se rendit en toute hate
aupres du monarquc, l'éveilla malgré les mí
nistres , et luí apprit ce qui s'était passé. Quelle
révolte l s'écria le prince.-Sire, reprit le duc
de Liancourt , di tes révolution. Le roi, écIairé
par ses représentations , consentit a se remire
des le matin al'assemblée. La cour céda aussi ,
et cet acte de confiance fut résolu, Dans cet
intervalle , l'assemblée avait repris séance. On
ignorait les nonvelIes dispositions inspirées au
roi , et il s'agissait de lui envoyer une derniere
députation , ponr essayer de le toncher, et
obtenir de Iui tout ce qui restait encore a ac
cordel'. Cette députation était la cinquieme
depuis ces funestes événemerits. Elle se COIl1

posait de vingt-quatre rnembres, el allait se
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mettre en marche, lorsque Mirabeau, plus vé
hément que jamais, l'arréte : « Dites au roí,
« s' écrie-t-il, dites-lui bien que les hordes étran

« geres dont nons sommes investis out recu
« hier la visite des priuees , des princesses, des
« favoris, des favorites , et leurs caresses, et
« leurs exhortations, et leurs présents. Dites-lui
« que toute la nuit ees satellites étrangers,
« gorgés d'or et de vin, out prédit , dans leurs
« chants impies, I'asservissement de la Franee,
« et que leurs vceux brutaux invoquaient la
« destruction de l'assemblée nationale. Dites
« lui que dans son palais rnéme , les eourtisans
« ont melé leurs danses au son de eette mu
« sique barbare, et que telle fut l'avant-scene
« de la Saint-Barthélemi!

« Dites-Iui que ee Henri dont l'univers bénit
« la mémoire, eelui de ses aíeux qu'il voulait
« prendre pour modele, faisait passer des ví
« vres dans París révolté, qu'il assiégeait en
« personne; et que ses eonseillers féroees font
« rebrousser les farines que le eommeree ap
« porte dans Paris fidele et affamé. ))

La députation allait se rendre aupres du roi,
lorsqu'on apprend qu'il arrive de son propre
mouvernent , sans gardes et sans escorte. Des
applaudissements retentissent : « Attendez , re
« pre!HI Miraheau avec gravité, que le roí
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« nous ait fait connaitre ses bonnes disposi
« tions. Qu'un morne respect soit le prernier
« accueil fait au monarque dans ce moment de
( douleur. Le silence des peuples est la lecon
« des rois. )J

Louis XVI se présente alors accompagné de
ses deux freres. Son discours simple et tou
chant excite le plus vif enthousiasme. JI rassure
I'assemblée , qu'il nomme pour la premiére fois
assemblée nationale; se plaint avec douceur
des méfiances qu'on a concues : ( Vous avez
craint, leur dit-il , eh bien! c'est moi qui me
fie a vous. » Ces mots sont couverts d'applau
dissements. Aussitót les députés se levent , en
tourent le monarque, et le reconduisent a
pied jusqu'au chatean. La foule se presse autour
de lui , les larmes coulent de tous les yeux, el
il peut a peine s'ouvrir un passage a travers
ce nombreux cortége. La reine, en ce moment,
placée avec la cour sur un baleon , eontem
plait de loin cette scene touchante. Son fils
était dans ses hras ; sa fille, debout ases cótés ,
jouait naívement avec les cheveux de son frere.
La princesse , vivement émue, semblait se
eomplaire dans cet arnour dcsFrancais. Hélas !
combien de fois un attendrissement réciproque
n'a-t-il pas réconcilié les coeurs pendant ces
funestes discordes! Pour un instant tout sem-
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blait oublié; mais le lendemain, le jour méme ,
la cour était rendue a son orgueil , le peuple a
ses méfiances, et l'implacable haine recom
mencait son cours.

La paix était faite avec l'assemblée, mais il
restait ala faire avec París, L'assemblée envoya
d'abord une députatiou al'Hótel-de-Ville , pour
porter la nouvelle de l'heureuse réconciliation
opérée avec le roi. Bailly, Lafayette, Lally
Tolendal ,étaiellt du nombre des envoyés. Leur
présence répandit la plus vive allégresse. Le
discours de Lal1y fit naitre des transports si
vifs, qu'on le porta en triomphe a une fenétre
de I'Hótel-de-Ville pour le montrer au peuple.
Une couronne de íleurs fut placée sur sa tete,
et il recut ces hommages vis-a-vis la place méme
oú avait expiré son pére avec un báillon sur
la bouche. La mort de I'infortuné Flcsselles ,
chef de la municipalité , et le refus du duc
d'Aumont d'accepter le commandement de la
milice bourgeoise , laissaient un prévót et un
commandant-général anommer. Bailly fut dé
signé, et au milieu des plus vives acclarnations ,
il fut nommé succcsseur de Flesselles , sous le
titre de maire ele Paris. La couronne qui avait
été sur la tete de Lally passa sur celle du
nouveau maire ; il voulut l'en arracher , mais
I'archevéque de Paris l'y retínt malgré luí. Le

1 R
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vertueux vieillard laissa alors échapper des
larmes , et il se résigna 11 ses nouvelles fonc
tions. Digne représentant d'une grande assem
blée, en présence de la majesté du treme, il
était moins capable de résister aux orages d'une
commune , oú la multitude luttait tumultuen
sement contre ses magistrats. Faisant néan

moins abnégation de lui-méme , il allait se livrer
au soin si difficile des subsistances , et nourrir
un peuple qui devait l'en payer par tant d'in
gratitude. Il restait 11 nommer un eommandant
de la milice. Il y avait dans la salle un buste
envoyé par l'Amérique affranehie a la ville de
París. Morcan de Saint-Méry le montra de la
main, tous les yeux s'y porterent , c'était celui
du marquis de Lafayette. Un eri général le
proclama cornmandant. On vota aussitót un
Te Deum , et on se transporta en foule aNotre
Dame. Les nouveaux magistrats, l'archevéque
de Paris, les électeurs , mélés a des gardes
francaises , ades soldats de la milice, marchant
sous le bras les uns des autres , se rendirent.
a l'antique cathédrale , dans une espece d'i
vresse. Sur la route, des enfants-trouvés tom
herent aux pieds de Bailly , qui avait beaucoup
travaillé pour les hópitaux; ils l'appelerent
leur pere. Bailly les serra dans ses bras , en les
nommant ses enfants. On arriva a l'église, on
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eélébrala eérémonie, et chacun se répandit en
suite dans la Cité, oii une joie délirante avait
succédé a la terreur de la veille. Dans ce mo
ment, le peuple venait visiter l'antre , si long
temps redouté , dont l'entrée était maintenant
ouverte. On pareourait la Bastille avec une
avide curiosité et une sorte de terreur. On y
eherehait des instruments de suppliee, des ca
ehots profonds. On y venait voir surtout une
énorme pierre placée au milieu d'une prison
obseure et maréeageuse, et au centre de la
quelle était fixée une pesante chaine.

Lacour,aussiaveugle dans ses craintes qu'elle
l'avait été dans sa eonfiance, redoutait si fort
le peupie, qu'a chaque instant elle s'imaginait
qu'une armée parisienne rnarchait sur Versail
les. Le eomte d' Artois, la famille de Polignac ,
si chere a la reine, quittercnt alors la Franee,
et furent les premiers émigrés. Bailly vint ras
surer le roí, et l'engagea au voyage de París,
qui fut résolu malgré la résistanee de la reine
et de la cour,

Le roi se disposa á partir. Deux cents députés
furent ehargés de l'aeeompagner. La reine Iui
fit ses adieux avec une profonde douleur. Les
gardes-du-corps l'escorterent jusqu'a Sévres ,
oú ils s'arréterent pour l'attendre. Bailly, a la
tete de la municipalité, le recut aux portes de

s.
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Paris , et lui présenta les clefs, offertes jadis a
Henri IV. « Ce hon roi, lui dit Bailly, avait
conquis son peuple, c'est aujourd'hui le peuple
qui a reconquis son roi. » La nation ,législatrice
aVersailles , était armée aParis. Louis XVI, en
entrant, se vit entouré d'une multitude silen
cieuse et enrégimentée. II. arriva a l'Hótel-de
Ville ~, en passant sous une voúte d'épées
eroisées sur sa tete, en signe d'honneur. Son
discours fut simple et touchant. Le peuplc,
qui ne pouvait plus se contenir , éclata enfin ,
et prodigua au roi ses applaudissements ac
contumés. Ces acclamations soulagerent un peu
le coeur du prince; il ne put néanmoins dis
simuler un mouvement de joie en apereevant
les gardes-du-eorps, placés sur [esthauteurs de
Sevres ; et a son retour la reine, se jetant a
son con, l'embrassa eomme si elle avait craint
de ne plus le revoir,

Louis XVI, pour satisfaire en entier le vccn
puhlic, ordonna le retour de Necker et le ren
voi des nouveaux ministres. M. de Liancourt ,
ami du roi , et son conseiller si utile , fut élu
président par l'assernblée. Les députés nobles,
qui, tout en assistant aux délibérations , refu
saient encore d'y prendrc part, céderent enfin,

.. Ij juillet.
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et donnerent leur vote. Ainsi s'acheva la con
fusion des ordres, Des cet instant on pouvait
considérer la révolution comme accomplie. La
nation , maitresse du pouvoír législatif par
l'assemblée, de la force publique par elle
méme , pouvait désormais réaliser tout ce qui
était utile a ses intéréts. C'est en refusant l'é
galité de l'impót , qu'on avait rendu les états
généraux nécessaires ; c'est en refusant un juste
partage d'autorité dans ces états, qu'on y avait
perdu toute influenee; e'est enfin en voulant
recouvrer cette influence, qu'on avait soulevé
Paris , et provoqué la nation tout entiere a
s'emparer de la force publique.



•
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CHAPITRE 111.

'I'ravaux de la mimicipalité de Paris. - Lafayette com
mandant de la garde nationale; son caractére et son
róle dans la révolution. - Massacres dc-Foulon et de
Berthier. - Retour de Necker. - Situation et division
des partis et de leurs chefs, - Mirabeau; son caractére ,
ses projets et son génie. - Les brigands. - Troubles
dans les provinces et les campagnes. - Nuit du 4 aoút.
Abolition des droits féodaux et de tous les priviléges.
- DécIaration des droits de l'hornme. - Discussions
sur la constitution et sur le veto. - Agitation a Paris.
Rassemblement tumultueux au Palais-Royal.

CEPENDANT tout s'agitait dans le sein de la
capitale, oú une nouvelle autorité vcnait de
s'établir. Le méme mouvement qui avait porté
les électeurs a se mettre en action , poussait
toutes les classes aen faire autant. L'assemblée
avait été imitée par l'Hótel-de-Ville , l'Hotel
de-Ville par les districts, et les districts par
toutes les corporations. Tailleurs, cordonniers,
boulangers, domestiques, réunis au Louvre, a
la place Louis XV, aux Champs-Élysées , déli-
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béraient en forme, malgré les défenses réité
rées de la municipalité. Au milieu de ces mou
vements contraires, l'Hótel-de-Ville, combattu
par les districts , inquiété par le Palais-Royal,
était entouré d'obstacles , et pouvait a peine
suffire aux soins de son immense administra
tion.Tl réunissait alui seull'autorité civile ,ju
diciaire et militaire. Le quartier-général de la
mili ce y était fixé, Les juges, clans le premier
moment, incertains sur Ieurs attributions, lui
adressaient les accusés. Il avait méme la puis
sanee législative, car il était chargé de se faire
une constitution. Bailly avait pour cet objet de
mandé achaque district deux commissaires
qui, sous le nom de représentants de la com
mune, devaient en régler la constitution. Pour
suffire a tant de soins, les élcctcurs s'étaient

partagés en divers comités; l'un, nommé co
mité des recherches , s'occupait de la police;
l'autre , nommé comité des subsistances , s'oc
cupait des approvisionnements, tache la plus
difficile et la plus dangereuse de toutes. Bailly
fut obligé de s'en occuper jour et nuit. Il fal
lait opérer des achats continuels de blé, le faire
moudre ensuite, et puis le porter a París a
travers les campagnes affamées, Les convois
étaient souvent arrétés , et on avait besoin de
détachements nombreux pour cmpécher les pil-
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lages sur la route et dans les marchés. Quoique
l'état vendit les blés aperte, afin que les bou
langers pussent rabaisser le prix du pain, la
multitude n'était pas satisfaite : il fallait tou
jours diminuer ce prix, et la disette de Paris
augmentait par cette diminution méme , paree
que les campagnes couraient s'y approvision
ner. La crainte du Iendemain portait chacun
a se pourvoir abondarnrnent , et ce qui s'accu
mulait dans les mains des uns manquait aux
autres. C'est la confiance qui háte les travaux
du eommerce, qui fait arriver les denrées , et
qui rend leur distribution égale et faciJe; mais
quand la confiance disparait , l'activité com
mereiale cesse ; les objets n'arrivant plus au
devant des besoins, ces besoins s'irritent ,
ajoutent la eonfusion a la disette, et cmpé
ehent la bonne distribution du peu qui reste.
Le soin des subsistances était done le plus
pénible de tous. De cruels soucis dévoraient
Bailly et le comité. Tout le travail du jour suffi
sait apeine au besoin du jour, et il fallait re
commeneer le Iendemain avec les mémes in
quiétudes.

Lafayette, commandant de la miliee hour
geoise ", n'avait pas rnoins de peines. Il avait

* 1I avait été nomme 11 ce poste le 15 juillet, a l'Hótel

ue-Villc,
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incorporé dans cette milice les gardes-fran
caises dévoués a la révolution, un certain
nombre de Suisses, et une grande quantité
de soldats qui désertaient les régiments dans
l'espoir d'une solde plus forte. Le roí en avait
Iui-méme donné l'autorisation. Ces troupes
réunies composerent ce qu'on appela les com
pagnies du centre. La milice prit le nom de
garde nationale, revétit l'uniforme, et ajouta
aux deux couleurs rouge et hleue de la cocarde
parisienne la couleur blanehe qui était celle
du roi. C'est la eette coearde tricolore dont
Lafayette prédit les destinées, en annoncant
qu'elle ferait le tour du monde.

C'est a la tete de cette troupe que Lafayette
s'efforca pendant deux années consécutives de
maintenir la tranquillité publique, et de faire
exécuter les lois que l'assemblée décrétait
chaque jour. Lafayette, issu d'une famille an
cienne et demeurée pure au milieu de la cor
ruption des grands; doué d'un esprit droit ,
d'une ame ferme, amoureux de la vraie gloire ,
s'était ennuyé des frivolités de la cour et de la
discipline pédantesque de nos arrnées. Sa pa
trie ne lui offrant rien de noble atenter , il se
décida ponr l'entreprise la plus généreuse du
siecle , et il partit ponr l'Amérique le lende
main du jour oú l'on répandait en Europe
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qu'elle était soumise. Il y combattit a coté de
Washington, et décida l'affranchissement du
Nouveau-Monde par I'alliance de la France.
Hevenu dans son pays avec un nom europécn ,
accueilli a la cour eomme une nouveauté, iI
s'y montra simple et libre eomme un Arnéri

cain. Lorsque la philosophie, qui n'avait été
pour des nobles oisifs qu'un jeu d'esprit, exi
gea de lcur part des sacrifices , Lafayette pres
que seul persista dans ses opinions, demanda
les états-généraux, eontribua puissamment a
la réunion des ordres, et fut nommé, en ré
compense, commandant général de la garde
nationale. Lafayette n'avait pas les passions et
le génie qui font souvent abuser de la puis
sanee: avec une ame égale, un esprit fin, un
systeme de désintéressement invariable, il était
surtout propre au role que les circonstances
lui avaient assigné, celui de faire exécuter les
lois. Adoré de ses troupes sans les avoir capti
vées par la victoire, pie in de calme et de res
sources au milieu des fureurs de la multitude ,
il maintenait l'ordre avec une vigilance infati
gable. Les partis , qui l'avaient trouvé incor
ruptible, accusaient son habileté, paree qu'ils
ne pouvaient accuser son caractere. Cependant
il ne se trompait pas sur les événements et sur
les hornmes , n'appréciait la cour et les chefs
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de parti que ce qu'ils valaient, les protégeait
au péril de sa vie sans les estimer, et luttait
souvent sans espoir centre les factions, mais
avec la constance d'un homme qui He doit ja
mais abandonner la chose publique, alors
meme qu'il n'espere plus pour elle.

Lafayette, malgré toute sa vigilance, ne
réussit pas toujours a arréter les fureurs po
pulaires, Cal' quelque active que soit la force,
elle ne peut se montrer partout, contre un
peuple partout soulevé , qui voit dans chaque
homme un ennemi. Achaque instant les hruits
les plus ridicules étaient répandus et accrédi
tés. Tantót on disait que les soldats des gardes
francaises avaient été ernpoisonnés, tantót que
les farines avaieut été volontairement avariées,
ou qu'on détournait leur arrivée ; et ceux qui
se donnaient les plus grandes peines pom les
amenerdans la capitale, étaient obligés de com
paraitre devant un peuple aveugle qui les acca
blait d'outrages ou les couvrait d'applaudisse
ments, selon les dispositions du momento Ce
pendant il est certain que la fureur du peuplc
qui, en général, ne sait ni choisir ni chercher
long-temps ses victimes, paraissait souvent di
rigée soit par des misérables payés, comme on
1'a dit , pour rendre les troubles plus graves en
les cnsanglantant, soit seulcrnent par des
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hommes plus profondément haineux. Foulon
et Berthier furent poursuivis et arrétés .loin

de Paris, avec une intention evidente. 11 n'y
eut de spontané a leur égard que la fureur de
la multitude qui les égorgea. Foulon, ancien
intendant , homme dur et avide , avait commis
d'horribles exactions, et avait été un des mi
nistres désignés pOllr succéder a Necker et a
ses co]Jeglles. Il fut arrété a Viry, quoiqu'il
eút répandu le bruit de sa mort. On le condui
sit a París, en lui reprochant d'avoir dit qu'il
fallait faire manger du foin au peuple. On lui
mit des orties au cou, un bouquet de chardons
a la main, et une botte de foin derriere le dos.
C'est en cet état qu'il fut tralné a I'Hótel-de

ViIle. Au mérne instant, Berthicr de Sauvigny,
son gcndre, était arrété a Cornpicgne , sur de
prétendus ordres de la cornmune de Paris ,
qui n'avaient pas été donnés, La communc
écrivit aussitót pOtIr le faire relácher , ce qui

ne fut pas exécuté. On l'achemina vers Paris,
dans le mornent al! Foulon était a l'IIotel-de
Ville, exposé a la rage des furieux. La popu
lace voulait l'égorger; les représentations de
Lafayette l'avaient un peu calmée , et elle COIl

seutait a ce que Foulon füt jugé; rnais elle
demandait que le jugement fUt rendu a l'ins
tant mérne , pOllr jOllir sur-le-champ de l'exé-
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cution. Quelques électeurs avaient été choisis
pour servir de juges; mais, sous divers pré
textes , ils avaient refusé cette terrible magis
trature, Enfin , on avait désigné Bailly et La
fayette, qui se trouvaient réduits a la cruelle
extrémité de se dévouer ala rage de la popu
lace, ou de sacrifier une victime. Cependant
Lafayette, avec beaucoup d'art et de ferrneté ,
temporisait encore; il avait plusieurs fois
adressé la parole ala multitude avec succes. Le
malheureux Foulon , placé sur un siége a ses
cótés , eut l'imprudence d'applaudir a ses der
nieres paroles. « Voyez-vous , dit un témoin,
ils s'entendent. » A ce mot , la foule s'ébranle
et se précipite sur Foulon. Lafayette fait des
efforts iucroyables pour le soustraire aux as
sassins; on le lui arrache de nouveau, et l'in
fortuné vieillard est pendu a un réverbere. Sa
tete est coupée , mise au hout d'une pique, et
promenée dans Paris. Dans ce moment , Ber
thier arrivait dans un cabriolet conduit par des
gardes, et poursuivi par la multitude. On luí
montre la tete sanglante, sans qu'il se doute
que c'est la tete de son beau-pére, On le con
duit~d'Hotel-de-Ville, ou il prononee quelques
mots pleins de cOllrage et d'inclignation. Saisi
de nouveau par la multitude 1 i! se dégage un
moment , s'ernpare d'une arme, se défend avee
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fureur, et succombe hientót comme le malheu
reux Foulon ': Ces meurtres avaient été con
duits par des ennemis ou de Foulon, ou de la
chose publique; cal', si la fureur du peuple a
leur aspect avait été spontanée , comme la plu
part de ses mouvements, leur arrestation avait
été combinée. Lafayette, rempli de douleur et
d'indignation, résolut de donner sa dérnission.
BailIy et la municipalité , effrayés de ce projet ,
s'ernpressereut de l'en détourner. Il fut alors
convenu qu'illa donnerait POUl' faire sentir son
mécontentement au peuple, mais qu'il se lais
serait gagner par les instances qu'on ne man
querait pas de lui faire, En effet, le peuple et
la milice l'entourerent , et lui promirent la
plus grande obéissance. Il reprit le comman
dement a ces conditions ; et, depuis, il eut la
satisfaction d'empécher la plupart des troubles,
grace a son énergie et au dévouement de sa
troupe. .

Pendant ce temps, Necker avait rel{u aBale
les ordres du roi et les instances de l'assemblée.
Ce furent les Polignac qu'il avait laissés triorn
phants a Versailles, et qu'il rencontra fugitifs
a Bale, qui, lespremiers, luí apprirent les
malheurs du tróne , et le retour subit de fa-

* Ces scénes curent lieu le 22 juillet ,
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veur qui l'attendait, Il se mit en route, et tra
versa la Franee , traillé en triomphe par le peu
pie, auquel , selon son usage, il rceominanda
la paix et le hon ordre. Le roi le rccut avcc
embarras, l'assernhlée avec empressement; et
il résolut de se renclre a Paris , ou i] dcvait
aussi avoir son jour de triomphc. Le projet
de Neeker était de dernander aux élecreurs la
graee et l'élargissement du baron ele Besenval,
quoiqu'il fút son ennemi. En vain Bailly , non
moins ennemi que lui des mesures ele rigueur,
mais plus juste appréeiateur des circonstances,
lui représenta le danger d'une teUe mesure, et
lui fit sentir que cette faveur, obtenue par
l'eritrainement , serait révoquée le lendernain
comme illégale, paree qu'un eorps administra
tif ne pouvait ui condamner ni faire gdce;
Necker s'obstina, et fit l' essai de son iníluence
sur la capitale. 11 se rendit a l'Hótel-de-Ville
le 30 juillet. Ses espérances furent outre-pas
sées, et il dut se eroire tout-puissant, en voyallt
les transports de la multitude. Tout ému, les
yeux pleins de larmes, il demanda une am
nistie générale, q ui fut aussitót accordée par
acclamation. Lesdeux assemblées des électeurs
et des représentants se montrerent également
empressées; les élccteurs décrótérent l'arnnis
tie générale, les représcntants de la commune



ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. (1789)' 129

ordonnerent la liberté de Bescnval. Necker se
retira eni vré , prenantt ponr lui les applaudis
sements qui s'adressaient asa disgriice. Mais,
des ce jour , il allait étre détrompé : Mirabeau
lui préparait un cruel réveil. Dans l'assemblée,
dans les districts, un cri général s'éleva con
tre la sensibilité du ministre, excusable, disait
on, mais égarée. Le district de l'Oratoirc, ex
cité, a ce qu'on assure , par Mirabeau , fut le
prernier aréclamer. On soutint de toutes parts
qu'un corps adrninistratif ne pouvait ni con
danmer ni absoudre. La mesure illégale de
l'Hotel-de-Ville fut révoquée, et la détention
du baron de Besenval rnaintenue, Ainsi se vé
rifiait l'avis du sage Bailly , que Necker n'avait
pas voulu suivre. .

Dans ce mornent , les partís cornmencaient
a se pronoueer davantage. Les parlernents , la
noblesse, le clcrgé, la cour , menacés tons de
la méme ruine, avaient confondu leurs inté
réts et agissaient de concert. II n'y avait plus
a la cour ni le comlc d'Artois ni les Polignac.
Une sorte de consternation melée de désespoir
régnait dans l'aristocratie. N'ayant pu empécher
ce qu'elle appelait le mal, elle désirait mainte
nant que le penple en commit le plus possi
ble, pour amener le bien par l'exces méme de
ce mal. Ce systerne mélé de dépit et de per-

J. 9
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fidie, qu'on appelle le pessmllsme politique,
commence chez les p~tis des qu'ils ont fait
assez de pertes pour renoncer a ce qui leur
reste, dans l'espoir de tout recouvrer. L'aris
tocratie se mit des-lors a l'employer, et sou
vent on la vit voter avec les membres les plus
violents du parti populaire,

Les circonstances font surgir les hommes.
Le péril de la noblesse avait fait naitre un dé
fenseur pour elle. Le jeune Cazales , capitaine
dans. les dragons de la reine, avait trouvé en
lui une force d'esprit et une facilité d'expres
sion inattendues. Précis et simple, il disait
promptement et convenablement ce qu'il fal
lait dire; et on doit regretter que son esprit
si juste ait été consacré aune cause qui n'a eu
quelques raisons a faire- vaIoir qu'apres avoir
été persécutée. Le clergé avait trouvé son dé
fenseur dans l'abbé Maury. Cet abbé, sophiste
exercé el inépuisabIe, avait des saillies heu
reuses et beaucoup de sang-froid; il savait ré

sister courageusement au tumulte, et audacieu
sement a l'évidence. Tels étaicnt les moyens et .
les dispositions de l'aristocratie.

Le ministere était sans vues et sans projets,
Necker, ha! de la cour, qui le souffrait par
obligation, Necker seul avait non un plan, mais
un voeu. Il avait toujours désiré la constitu-
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{iOH anglaise, la meilleure saos doute qu'on
piJt adopter, comme accommodement entre
le treme, l'aristocratie et le peuple ; mais eette
constitution, proposée par l'évéque de .Lan
gres avant l'étahlissement d'une seulé assern
blée, et refusée par les premiers ordres, était
devenue impossible. La haute noblesse ne vou
lait pas des deux ehambres, paree qne c'était
une transaction ; la' petite noblesse , paree
qu'elle ne pouvait entrer dans la chambre
haute; le parti populaire , paree que, tout ef
frayé encore de l'aristocratie , il ne voulait lui
laisser .aucune inflnence. Quelques députés
senlement, les unsparmodération, lesautres
paree que cette idée leur était propre ,dési
raient les institutions anglaiscs, el formaient
tout le parti du ministre, partí faible, paree
qu'i] n'ofTrait que dcsvues conciliatoires a des
passions irritécs, el q u'il n' opposait á ses adver
saires que des raisonnements et aucun moyen
d'action.

Le partí populaire commencait a se diviser,
paree qu'il e()mmen~~á¡tavaincre. Lally-Tolen
dal, Mounier, Mallouet et les autres partisans
de Necker approuvaient tout ce qui s'érait fait
jusque -Iá , paree que tout ce q ui s'était fait
avait amené le gouvernement· a leurs idées ,

c'cst-a-dirc a la constirution anglaise. Maintc-

~) ,
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nant ils jugeaient que c'était assez; réconciliés
avec le pouvoir, ils voulaient s'arréter. Le
partí populaire ne croyait pas au contraire de
voir s'arréter encore. C'était dans le club Bre
ton .... qu'il s'agitait avec le plus de véhémence.
Une co~viction sincere était le mobile du plus
grand nombre de ses..me.mbres; des préten
tions personnelles commencaient néanmoins
a s'y montrer , et déja les mouvements de I'in
térét individue] succédaient aux premiers élans
du patriotismo. Barnave, jeune avocat de Gre
noble, doué d'un esprit clair, facile, et possé
dant au plus haut degré le talent de bien dire,
formait avec les deux Lameth un triumvirat
qui intéressait par sa jeunesse, et qui bientót
infIua par son activité et ses talents. Duport,
ce jeune conseiller au parleme~t, qu'on a déja
vu figurer, faisait partie de leur association. 011

disait alors que Duport pensait tout ce qu'il
fallait faire, que Barnave le disait , et que les
Lameth ]'exécutaient. Cependant ces jeunes dé
putés étaient amis entre eux, sans étre encore
ennemis prononcés de personne.

Le plus audacieux des chefs populaires ,
celui qui, toujours en avant, ouvrait les déli-

.. Ce club s'était formé dans les derniers jours de juin.
Il s'appela plus tard Société des amis de la Consutuuon,
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bérations les plus hardies, était Mirabeau. Les
absurdes institutions de la vieille monarehie
avaieut blessé des esprits justes et indigné des
cceurs droits; mais il n'était pas possible qu'elles
n'eussent froissé quelque ame ardente et irrité
de grandes passions, Cette ame fut celle de
Mirabeau, qui, rencontrant des sa naissance
tous les despotismes, celui de son pere , du
gouvernement et des tribunaux, employa sa
jeunesse ales combattre et a les hall'. II était

né sous le soleil de la Provence, et issu d'une
famiUe noble. De bonne heure il s'était fait
connaitre par ses désordres , ses querelles et
une éloquenee emportée. Ses voyages, ses ob
servations , ses immenses leetures lui avaient
tout appris, et il avait tout retenu. Mais outré,
bizarre, sophiste méme quand il n'était pas
soutenu par la passion, il dcvenait tout autre
par elle. Promptement excité par la tribune et
la présence de ses contradietcurs, son esprit
s'enflammait : d'abord ses prernieres vues
étaient confuses, ses paro les entrecoupées, ses
ehairs palpitantes, mais bientót venait la lu
miere ; alors son esprit faisait en un instant le
travail des années; et á la tribuno méme , tout
était ponr lui déeouverte, expression vive et
soudaine. Contrarié de nouveau, il revenait
plus pressant et plus clair, el présentait la



134 RÉVOLUTlON FRAN~AIS]"

vérité en images frappantes ou terribles. Les
circonstances étaient-elles difficiles, les esprits
fatigués d'une longue discussion, ou intimides
par le danger, un cri , un mot décisif s'échap

pait de sa houche , sa tete se montrait ef
frayante de laideur et de génie, et l'assemblée
éclairée ou raffennie rendait des lois, Oll pre
nait des résolutions magnanimes.

Fiel' de ses hautes qualités, s'égayant de ses
vices, tour atour altier ou souple , il séduisait

les uns par ses ílatteries , intimidait les autres
par ses sarcasmes, et les conduisait tous a sa
suite par uue singuliere puissance d'cntraine
mento Son parti était partout, dans le peuple ,
dans l'assemblée, daos la cour méme , dans
tous ceux enfin auxquels il s'adressait dans le
momento Se mélant íamilierement avec les
hommes, juste quand il fallait l'étre , iL avait
applaudi au talent naissant de Barnave , quoi
qu'il n'aimát pas ses jeunes amis; il appréciait
I'esprit profane! de Sieyes, et caressait son hu
meur sauvage; il redoutait dans Lafayette une
vio trop pure ; il détestait dans Necker un rigo
risme extreme, une raison orguellleuse, et la
prétention de gouverner une révolution qu'il
savait lui appartcnir. Il airnait pea le ,dlle
d'Orléans et son ambition incerlaine; et ,
cornme on le yerra bientót , il n'eut jamais



ASSElIlBLÉE CONSTITU ANTE (1789)' 135

avec lui aucun intérét cornmun. Seul ainsi avec
son génie , il attaquait le despotis~e qu'il avait
juré de détruire. Cependant, s'il ne voulait pas
les vanités de la monarchie, íl voulait encore
moins de l'ostracisme des républiques; mais
n'étant pas assez vengé des grands et du pou
voir, íl continuait de détruire. D'ailleurs, dé
voré de besoins, mécontent du présent, il s'a
vancait vers un avenir inconnu, faisant tout
supposer de ses talents, de son ambition , de
ses vices, du mauvais état de sa fortune, et
autorisant , par le cynisme de ses propos, tous
les soupc;;ons et toutes les calomnies.

Ainsi se divisaient la Franee et les partis. Les
premiers différends entre les députés popu
Iaires eurent lieu á l'occasion des exces de la
muItitude. Mounier et Lally-Tolendal voulaient
une proclamation solennelle au peuple , pour
improuver ses exceso L'assernhlée , sentant I'inu
tilité de ee moyen et la nécessité de ne pas in
disposer la multitude qui l'avait soutenue, s'y
refusa d'abord ; mais , cédant ensuite aux ins
tances de quclques-uns de ses membres, elle
finit par faire une proclamation qui, cornme
elle l'avait prévu , fnt tout-á-fait inutile, cal'
on ne calme pas avec des paroles un peuple
soulevé.

L'agitation était universelle. Une terreur
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subite s'était répandue. Le norn de ces brigands
qu'on avait vus apparaitre dans les di verses
émeutes était dans toutes les bouches, Ieur
ímage dans tous les esprits. La cour repro
chait leurs ravages au parti popnlaire, le partí
populaire ala cour. Tout-á-coup des courriers
se répandent, et, traversant la France en tous
sens , annoneent que les brigands arriventet
qu'ils coupent les moissons avant leur rnatu
rité. On se réunit de toutes parts, et en quel
qlles jours la Franca entiere est en armes,
attendant les brigands qui n'arrivent pas. Ce
stratagerne ~ qui rendit universelle la révolu
tian du 14 juillet , en provoquant I'armement
de la nation , fut attribué alors a tous les partis,
et depuis iL a été snrtout imputé au partí po
pulaire qui en a reeueilli les résultats. Il est
étonnant qu'on se soit ainsi rejeté la respoll
sabilité d'un stratageme plus íllgénieux que
coupable. On l'a mis sur le compte de Mirabeau ,
qui se fút applaudi d'en étre l'auteur , et qui
I'a pourtant désavoué. Il était assez dans le
caractere de l'esprit de Sieyes, et quelques-uns
ont ern que ce dernier l'avait snggéré au cinc
d'Orléans, D'autres enfin en ont accusé la conr
lis ont pensé que ces courriers eussent ét{·

arre tés a chaque pas, sans l'aveu du gOUV(T

nemeut ; que la cour , n'ayant jamais cru la
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révolution générale, et la regardant cornme
une simple érneute des Parisiens, avait voulu
armer les provinces pomo les opposer a Paris.
Quoi qu'il en soit , ce moyen tonrna au profit
de la nation , qu'il mit en armes et en état de
veiller a sa süreté et a ses droits.

Le peuple des vilJes avait sccoué ses entra
ves, le peuple des campagnes voulait aussi
s.ecouer les siennes, Il refusait de payer les
droits féodaux; il poursuivit ceux des seigneurs
qui l'avaient opprirné ; il incendiait les chá
teaux, brúlait les titres de propriété , et se li
vrait dans quelques pays a des vengeances
atroces. Un accident déplorable avait surtout
excité eette effervescence universelle. Un sieur
de Mesmai, seigneur de Quincey, donnait une
féte autour de son chatean. Tout le peuple
des campagnes y était rassemblé, et se livrait
a la joie , lorsqu'un baril de poudre s'enílarn
mant tout - a-eoup produisit une explosion
meurtriere. Cet accident , reconnu depuis ponr
un effet de I'imprudence, et non de la trahi
son, fut imputé acrime au sieur de Mesmai. Le
bruit s'en répandit bientót , et provoqua par
tout les cruautés de ces paysans, endurcis par
une vie misérable, et rendus féroces par de
longues souffrauces. Les ministres vinrent en
COl'pS faire it l'assernblée un tablean de l'état
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deplorable de la Franee, et lui demander les
rnoyens de rétablir l'ordre. Ces désastres de
tout genre s'étaient manifestés depuis le 14 juil
let. Le mois d'aoút commencait , et il devenait
indispensable de rétablir l'action du gouverne
rnent et des lois. Mais pour le tenter avee suc
ces, il fallait commencer la régénération de
l'état par la réforme des institutions quí bles
saient le plus vivement le peuple, et le dispo
s.ent davantage ase soulever. Une partie de
la nation, soumise a l'autre, supportait une
foule de droits appelés féodaux. Les uns, qua
lifiés utiles, obligeaient les paysans a des rede
vanees ruineuses; les autres, qualifiés honori
fiques, les soumettaient envers leurs seigneurs
h des respeets et a .des serviees humiliants.
C'étaient la des restes de la barbarie féodale,
dont l'abolition était due a l'humanité. Ces
priviléges, regardés eomme des propriétés,
appelés méme de ee nom par le roi, dans la
déclaration du 23 juin , ne pouvaient étre abolís
par une discussion. Il faUait, par un rnou ve
ment subit et inspiré, exciter les possesseurs
a s'en dépouiller eux-mémes.

L'assernblée discutait alors la fameuse déc1a-'
ration des droits de l'hornme. On avait d'abord
agité s'il en serait faít une, et on avait décidé,
le 4 aoút au matin , qu'elle serait faite el placée
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en tete de la constitution. Dans la soirée du
méme jour, le comité fit son rapport sur les
trouLles et les moyens de les faire cesser. Le
vicomte de Noailles et le due d' Aiguillon, tous
deux membres de la noblesse , montent alors
a la tribune, et représentent que c'est peu
d'employer la force pour ramener le peuple,
qu'il faut détruire la cause de ses maux, et que
I'agitation qui en est la suite sera aussitót cal
mée. S'expliquant enfin plus c1airement, ils pro
posent d'abolir tous les droits vexatoires qui,
sous le titre de droits féodaux, écrasent les
campagnes. M. Leguen de Kerengal, proprié
taire dans la Bretagne, se présente ala tribune,
en habit de cuItivateur, et fait un tablean ef
Irayant dn 1'(~gime féodal. Aussitót la généro
sité excitée chcz les uns, I'orgueil engagé chez
les autres, amenent un désintéressement subit;
chacun s'élance ala trihune pour abdiquer ses
priviléges. La noblesse donne le premier exern
pie; le c!ergé, non moins empressé , se háte de
le suivre. Une espece d'ivresse s'ernpare de
l'assemblée; mettant de coté une discussion
superflue, et qui n'était ccrtainement pas né
cessaire pour démontrer la justice de pareils
sacriíices , tous les ordres, tontes les classes ,
tous les possesseuI's de prérogatives quelcon
ques, se háteut de faire aussi leurs renoneia-
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tions. Aprés les députés des premiers ordres ,
ceux des communes viennent aleur tour faire
leurs offrandes. Ne pouvant immoler des pri
viléges personnels , ils offrent ceux des pro
vinces et des viIIes. L'égalité des droits , réta
blie entre les individus, l'est ainsi entre toutes
les parties du terriroire. Quelques-uns appor
tent des pensions, et un membrc du parlement,
n'ayant rien a donner, promet son dévoue
ment a la chose publique. Les marches du
bureau sont couvertes de députés qui vien

nent déposer I'acte de leur renonciation; on
se contente pour le moment d'énumérer les
sacrifices , et on remet au jour suivant la ré

daction des articles. L'entralnement était géné
ral, mais au milieu de cet enthousiasme il était
facile d'apercevoir que certains privilégiés peu
sinceres voulaient pousser les choses au pire.
Tout était a craindre de l'effet de la nuit et
de l'impulsion dounée , lorsque Lally-Tolendal,
apercevant le danger, fait passer un billet au
président. « Il faut tout redouter , lui dit-il, de
l'entralnement de l'assernblée : levez la séance. »

Au méme instant, un député s'élance vers lui ,

et , lui serrant la main avec émotion, lui dit :
« Livrez-nous la sanction royale , et nous sorn

mes amis. )) Lally - Tolendal ,sentant alors le
besoin de rattacher la révolution au roi , pro-
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pose de le proclamer restaurateur de la liberté
francaise. La proposition est accueillie avcc
enthousiasme ; un Te Deum est décrété , et 00

se sépare enfin vers le milieu de la nuit.
On avait arrété pendant cette nuit mémo

rabIe:
L'abolition de la qualité de serf;
La faculté de rcmbourser les droits seigneu

rraux ;

L'abolition des juridictions seigoeuriales ;
La suppression des droits exclusifs de chasse ,

de colombiers, de garenne, etc.;
Le rachat de la dime;
L'égalité des impóts ;
L'admission de tous les citoyens aux emplois

civils et militaires ;
L'abolition de la vénalité des offices ;

La destruction de tous les príviléges de villes
et de provinces ;

La réformation des juraudes ;
, Et la suppression des pensions obtenues sans
titres.

Ces résolutions avaient été arrétées sous

forme générale, mais il restait a les rédiger
en décrets ; et e'est alors que, le premier élan
de générosité étant passé , chacun étant rendu

a ses penchants, les uns devaient chercher a
étendre , les autres a resserrer les concessions
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obtenues. La discussion devint vive, et une
résistance tardive et mal entendue fit évanouir
toute reconnaissance.

L'abolition des droits féodaux avait été con
venue, mais il fallait distinguer, entre ces droits,
lesquels seraient abolis ou rache tés. En abor
dant jadis le territoire, les conquérants, pre
miers auteurs de la noblesse, avaient imposé
aux hommes des services, et aux terres des
tributs. Ils avaient méme occupé une partie
du sol, el ne l'avaient que successivernent res
titué aux cultivateurs , moyennant des rentes,
perpétuelles. Une longue posscssion, suivie de
transmissions nombreuses, constituant la pro
priété, toutes les charges imposées aux hommes
et aux tcrres en avaient acquisle caractere.
L'assemblée constituante était done réduite ;1
attaquer les propriétés. Dans cette situation ,
ce n'était pas comme plus ou moins bie'aac
quises, mais comme plus ou moins onéreuses
a la société, qu'elle avait a les jllger. Elle abo
lit les services personnels ; et plusieurs de ces
services ayant été changés en redevances, elle
abolit ces redevances. Parrni les tributs impo
sés aux terres , elle supprima ceux qui étaient
évidemment le reste de la servitude , comrne
le droit imposé sur les transmissions ; et ene
declara rachetables toutes les rentes perpé-
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tuelles , qui étaient le prix auquel la noblesse
avait jadis cédé aux eultivateurs une partie du
territoire. Rien n'est done plus absurde que
d'aecuser l'assemblée constituante d'avoir violé
les propriétés , puisque tout l'était devenu; et
il est étrange que la noblesse , les ayant si
long-temps violées, soit en exigeant des tri
buts, soit en ne payant pas les impóts , se mon
trát tout-á-coup si rigoureuse sur les prin
cípes, quand il s'agissait de ses prérogatives.
Les justices seigneuriales furent aussi appelées
-propriétés , puisque depuis des siecles elles
étaient transmises en héritage; mais l'assem
blée ne s'en laissa pas imposer par ce titre, et
les abolit, en ordonnant cependant qu'elles
fussent maintenues jusqu'a ce qu'on eút pourvu
a leur remplaeement.

Le droit exclusif de chasse fut aussi un oh
jet de vives disputes. Malgré la vaine objec
tion que bientót toute la population serait en
armes, si le droit de chasse était aecordé,
il fut rendu a chacun dans I'étenduo de ses
champs. Les eolombiers privilégiés furent éga
lement défendus. L'assemblée décida que cha-,

cun pourrait en avoir, mais qu'a l'époque des
moissons les pigeons pourraient étre tués,
cornme le gibier ordinaire, sur le territoire
qu'ils iraient parcourir. Toutes les capitaineries
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furent abolies, et on ajouta cependant qu'il
serait pourvu aux plaisirs personnels du roi,
par des moyens compatibles avec la liberté et
la propriété.

Un article excita surtout de violents débats,
acause des questions plus importantes dont il
était le prélude, et des intéréts qu'il attaquait;
c'est celui des dimes. Dans la nuit du 4 aoút ,
l'assemblée avait déclaré les dimes rachetables.
Au mornent de la rédaction, elle voulut les
abolir sans rachat, en ayant soin d'ajouter qu'il
serait pOllrvu par l'état a l'entretien du clergé.
Sans doute il y avait un défaut de forme dans
cette décision , cal' c'était revenir sur une ré
solution déja prise. Mais Garat répondit acette
objectiou , que c'était la un véritable rachat,
puisqu'au lieu dú contribuable c'était l'état qui
rachetait la dime, en se chargeant de pourvoir
aux hesoins du clergé. L'abbé Sieyes, qu'on
fut étonné de voir parmi les défenseurs de la
dime, et qu'on He jllgea pas défenseur désin
téressé de cet impót , convint, en effet, que
l'état rachetait véritahlement la dime, mais
qu'il faisait un vol a la masse de la nation, en
lui faisant supporter une dette qui ne devait
peser que sur les propriétaires fonciers, Cette
objection, présentée d'une maniere tranchante,
fut accompagnée de ce mot si amer et depuis
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souvcnt répété : « Vous voulez étre libres,

et VOIIS ne savez pas étre justes. )) Quoique
Sicyes ne crút pas qu'il fút possible de répondre
a cette objection, Ia réponse était faeilc. La
dette du culte est celle de tons; convient-il de
la faire supporter aux propriétaires fonciers ,
plutót qu'á l'universalité des contribuables ,
c'est a I'érat a en juger. Il ne vole personne
en faisant de l'irnpót la répartition qu'il juge
la plus convenable. La dime, en écrasant les
petits propriétaires , détruisait l'agriculture;
l'état devait done déplacer eet impót ; c'est ee
que Mirabeau prollva ave e la rlerniére évi

dence, l...e clergé , qui préférait la dime, paree

qu'il prévoyait bien que le salaire adjugé par
I'état serait mesuré sur ses vrais besoins , se
prétendit propriétaire de la dime par des con
cessions immémorialcs; il renouvela ectte rai
son si répétée de la longue possession qui ne
prouve rien, cal' tout , jusqu'a la tyrannie,
serait légitimé par la possession. On lui répon
dit que la dime n'était qu'un usufruit , qu'elle
n'était point transmissible , et n'avait pas les
principaux caracteres de la propriété ; qu'elle
était évidemment un impót établi en sa faveur,
et que cet impót , l'état se chargeait de le
changer en un autre, L'orgueil du cIergé fut
révolté de l'idée de recevoir un salaire , il s'en

l. 10
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plaignit avcc violence ; et Mirabeau , qui ex
cellait alancer des traits déeisifs de raison el

d'ironie, répondit aux interrupteurs qu'il n~'
connaissait que trois moyens d'exister dans la ~

société : étre ou voleur, ou mendiant , ou sa
larié. Le clcrgé sentit qu'il lui convenait d'a
bandonner ce qu'il ne pouvait plus défendre.
Les curés surtout, sachan t qu'ils avaient tout
a gagner de l'esprit de justice qui régnait dan s
l'assemblée, et que c'était l'opulence des pré
lats qu'on voulait particulierement attaquer,
furent des premiers a se désister. L'abolition
entiere des dimes fut done décrétée, sous la
condition que l'état se chargerait des frais du
culte, mais qu'en attendant la dime continúe
rait d'étre peI'<;iue. Cette deruiere clause pleine
<1'égards devint, il est vrai, inutile. Le peuple
ne voulut plus payer, mais il ne le voulait déja
plus, mérne avant le décret; et quand l'assem
blée abolit le régime féodal, il était déja ren
versé de fait. Le 13 aoút , tous les articJes
furent présentés au monarque, qui accepta le
titre de restaurateur de la liberté francaise , et
assista au Te Deum, ayant a sa droite le pré
sident, et a sa suite tous les députés.

Ainsi fut consommée la plus importante ré
forme de la révolution. L'assemblée avait rnon
tré autaut de force que de mesure. Malheureu-
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sement un peuple ne sait jamais rentrer avec
modération dans l'exercice de ses droits. Des
violcnces atroces furent commises dans tont le
royaume. Les cháteaux continuerent d' étre in
cendiés, les campagnes furent inondées par
des chasseurs , qui s'empressaient d'exercer des
droits si nouveanx pour eux. Ils se répandirent
dans les champs naguére réservés aux plaisirs
de leurs seuls oppresseurs, et commirent d'af.
íreuses dévastations. Toute usurpation a un
cruel retour, et celui qui usurpe devrait y son
gel', du rnoins pour ses enfants, qui presque
toujours portent sa peine. De nombreux acci
dents eurent lieu. Des le 7 du mois d'aoüt, les
ministres s'étaient de nouveau présentés al'as
semhlée pour luí faire un rapport sur l'état du
royaume.Lc garde des sceaux avait dénoncé les
désordres alarmants qui avaient éclaté ; Necker
avait révélé le déplorable état des finan ces .

•L'assemblée recut ce double message ave e tris
tesse, mais sans découragement. Le 10, elle
rendir un décret sur la tranquillité publique,
par lequel les municipalités étaient chargées
de veiller au maintien de l'ordre , en dissipant
tous les attrotlpements séditieux. Elles de
vaient livrer les simples perturbateurs aux tri
b.unaux, mais emprisonner ceux qui avaient
répandu des alarrnes , allégné de faux ordres,

10.
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ou excité des violences, et envoyer la procé
dure a l'assemblée nationale, ponI' qu'on pút
rernouter a la cause des troubles. Les milices
nationales et les troupes réglées étaient mises
a la disposition des municipalités , et elles de,
vaient préter serment d'étre ifidéles a la na
tion, au roí et a la Ioi , etc. C'est ce serment
qui fut appelé depuis le serrnent civique.

Le rapport de Necker sur les finances fut
extrérnement alarmant. C'était le hesoin des
subsicles qui avait fait recourir aune assemblée
nationale; cette assemblée apeine réunie était
entrée en lutte ave e le pouvoir ; et, ne songeant
qu'au bcsoiu pressant d'établir des garanties,
elle avait négligé celui d'assurcr les revenus de
l'état. Necker seul avait tout le souci des finan
ces. Tandis que Bailly , chargé des subsistances
de la ca pitale , était dans les plus cruelles an
goisses, Necker , tourmcnté de besoins moins
pI'essants, mais bien plus étenclus, Necker, en
fermé dans ses pénibles calculs , dévoré de
mille peines, s'efforcait de pourvoir a la dé
tresse publique; et, tandis qu'il ne songeait
qu'á des questions financieros, il ne cornprenait
pas que I'assernblée ne songeát qu'a des ques
tions politiquee. Necker et l'assemblée , préoc
cupés chacuu de leur objet, n'en voyaient ÍJas
d'autres. Cependant , si les alarmes de Nccker
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étaient justifiées par la détresse actuelle, la
confiance de l'assemblée l'était par l'élévation
de ses vues. Cette assemblée, ernbrassant la
France et son avenir, ne pouvait pas croire que
ce beau royaume, obéré un instant, fút a ja
mais frappé d'indigence.

Necker , en entrant au ministére , en aoút
1788, ne trouva que 400 mille franes au trésor.
JI avait, aforce de soins , pourvu au plus pres
sant; et depuis , les circonstances avaient accru
les besoins en dirninuant les ressources. Il
avait fallu acheter des blés , les revendre au
dessous du prix coútant , faire des aumónes
considérables, établir des travaux publies pour
occuper les ouvriers. Il était sorti du trésor
ponr ce dcrnier objet, jusqu'a douze mille
francs par jour. En mérne temps que les dé
penses s'étaient augmentées, les recettes avaient
baissé. La réduction du prix dn sel, le retarrl

des paiements , et souvent le refus absolu d'ac
quitter des irnpóts , la contrebande a force
armée, la destruction des barrieres, le pillage
méme des ·registres et le meurtre des eommis,
avaient anéanti une partic des rcvenus. En
conséquence , Necker demanda un cm prunt de
trente millions. La premiere impression fut si
vive, qu'on voulut voter l'ernprunt par accla
mation ; mais ce premier mouvement se calma
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hientót. On témoigna de la répugnance pour
de nouveaux emprunts, et on commit une es
pece de contradiction en invoquant les cahiers
auxquels on avait déja renoncé, et qui défen
daient de consentir l'impót avant d'avoir fait
la constitution; on alla méme jusqu'á faire le
caleul des sommes recues depuis l'année pré
cédente, comme si on s'était défié du ministre.
Cependant la nécessité de pourvoir aux besoins
de l'état, fit adopter l'emprunt; rnais on chan
gea le plan du ministre, et on réduisit l'intérét

aquatre et demi pour cent, par la fausse espé
rance d'un patriotisme qui était dans la nation,
mais qui ne pouvait se trouver chez les pré
teurs de profession, les seuls qui se livrent
ordinairement a ces sor tes de spéculations fi
nancieres, Cette premiere faute fut une de celles
que comrnettent ordinairernent les assemblées,
quand elles remplacent les vues immédiates
du ministre qui agit, par les vues générales de
douze cents esprits qui spéculent. Il fut facile
d'apercevoir aussi que l'esprit de la nation
comrnencait déja a ne plus s'accommoder de
la timidité du ministre.

Apres ces soins indispensables donnés a la
tranquillité publique et aux finances , on s'oc
cupa de la déclaration des droits. La premiere
idée en avait été fournie par Lafayette , qui
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lui - mérne l'avait ernpruntée aux Américains.
Cette discussion, interrompue par la révolution
du 14 juillet; renouvelée au 1er aoút , .inter
rompue de nouveau par l'abolition du régime
féodal , fut reprise et définitivernent arrétée
le 12 aoút. Cette idée avait quelque chose
d'imposant qui saisit l'assemblée. L'élan des
esprits les portait a tout ce qui avait de la
grandeur; cet élan produisait leur bonne foi,
leur courage, leurs bonnes et leurs mauvaisee
résolutions. I1s saisireut done cette idée , et
voulurent la mettre a exécution, S'il de s'était
agi que d'énoncer quelques príncipes particu
lierement méconmis par l'autorité dont on ve
nait de secouer le joug , comme le vote de
I'impót , la liberté religieuse, la liberté de la
pr'esse, la responsabilité ministériel1e, rien
n'eút été plus facile. Ainsi avaient fait jadis
l' Amérique et l'Angleterre. La France aurait
pu exprimer eh quelques maximes nettes et
positives les nouveaux príncipes qu'elle im
posait a son gouvernement; mais la Franee,
rompaut avec le passé, et voulant remonter a
l'état de nature , dut aspirer a donner míe
déclaration complete de tous les droits de
l'homme et du citoyen. On parla d'abord de
la nécessité et du danger d'une pareille décla

ration, On discuta beaucoup el inutilement
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sur ce sujet, cal' il n'y avait ni utilité ni danger
a faire une déclaration eomposée de formules
auxquelles le peuple ne comprenait rien; elle
n'était quelque ehose que pour un certain
nombre d'esprits philosophiques, qui ne pren
nent pas une grande part aux séditions popu
laires, Il fut enfin déeidé qu'elle serait faite et
plaeée en tete de l'aete eonstitutionnel. Mais
il fallait la rédiger, et e'était la le plus difficile
Qu'est-ce qu'un droit? e'est ce qui est dú aux
hommes. 01', tout le bien qu'on peut leur faire
leur est dú ; toute mesure sage de gouverne
ment est done un droit. Aussi tous les projets
proposés renfermaicnt la définition de la loi,
la maniere dont elle doit se faire, le principe
de la souveraineté, etc. On objectait 'tIue ce
n'était pas la des droits , rnais des maximes
générales. Cependant il importait d'exprirner
ces maximes, Mirabeau , impatienté , s'écria
enfin: « N'employez pas le mot de droits , mais
dités : Dans l'intérét de tous, il a été déclaré... ))
Néanmoins on préféra le titre plus imposant
de déclaration des droits , sous lequcl on eon
fondit des maximes , des principes, des déíi
nitions. Du tout 011 composa la déclaration

célebre placée en tete de la constitution de 91.
Au reste il n'y avait la qu'uu mal, celui de
perdre quelques séauccs a un lieu commuu
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philosophique. Mais qui peut reprocher aux
esprits de s'enivrer de leur objet? Qui a le droit
de mépriser l'inévitable préoccupation des pre
miers instants?

Il était temps de commencer enfin les tra
vaux de la constitution. La fatigue des préli
minaires était générale, et déja on agitait hors
de I'assemblée les questions fondamentales. La
constitütion angIaise était le modele qui s'offrait
naturellement a beaucoup d'esprits, puisqu'elle
était la transaetion intervenue en Angleterre,
a la suite d'un débat sernblable , entre le roi,
I'aristocratie et le peuple. Cette eonstitution
consistait essentiellement dans l'établissement
de deux chambres et dans la sanction royale.
Les esprits dans leur premicr élan vont aux
idées les plus simples: un peuple qui déclarc
sa volonté , un roí qui l'exécute, leur paráis
sait la seule forme légitime de gouvernement.
Donner a l'aristocratie une part égale a celle
de la nation , au moyen d'une chamhre haute;
conférer au roi le droit d'annuler la volouté
nationale , au moyen de la sanction , leur sem
blait nne absurdité. La nation vela, le roi fait :
les esprits ne sortaient pas de ces éléments

simples, el ils croyaient vouloir la monarchie,
paree qu'ils Iaissaient un roi eommc exécuteur
des volontés nationalcs. La monarehie réelle,
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telle qu'elle existe mérne dans les états réputés
libres, est la domination d'un seul, a laquelle
00 met des bornes au moyen du concours na
tional. La volonté du prince y fait réellement
presque tout, et celle de la nation est réduite
aempécher le mal, soit en disputant sur l'im
pót , soit en conconrant poilr un tiers a la loi.
Mais des I'instant que la nation peut ordonner
tout ce qu'elle veut, sans que le roi puisse «s
opposer par le velo, le roi n'est plus qu'un
magistrat. C'est alors la république [avec un
seul consul au Iieu de plusieurs. Le gouverne
ment de Pologne, quoiqu'il y eút un roi, ne
fut jamais nommé une monarchie, mais une
république; il Y avait aussi un rOL a Lacédé
mane.

La monarchie bien entendue exige done de
.grandes coneessions de la part des esprits. Mais
ce n'est pas apres une longue nullité, et dans
leur premier enthousiasme qu'ils sont disposés
a les faire. Aussi la république était dans les
opinious sans y étre nornmée , et on était répu
blicain sans le croire,

On ne s'expliqua point nettement dans la
discussion : aussi, malgré le génie et le savoir
répandus dans l'assemblée , la question fut mal
traitée et peu entendue. Les partisans de la
constitution anglaise, Necker, Mounier, Lally,
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nc surcnt pas voir en qnoi devait consister la
mouarchie ; et quand ils l'auraient vu , ils n'au
raient pas osé dire nettement al'assemblée que
la volonté nationale ne devait point étre toute
puissante, et qu'elle devait ernpécher plutót
qu'agir. lis s'épuiserent a dire qu'il fallait que
le roi pút arre ter les usurpations d'une assem
blée; que pour bien exéeuter la loi, et I'exé
cuter volontiers, il fallait qu'il y eút coopéré;
et qu'enfin il devait exister des rapports entre
les ponvoirs exécutif et législatif. Ces raisons
étaient mauvaises ou tout au moins faibles. Il
était ridicule en effet, en reconnaissant la sou
veraineté nationale, de vouloir lui opposer la
volonté unique du roi ",

Ils défendaient mieux les deux ehambres,
paree qu'en effet, méme dans une répnblique,
il y a de hautes classes qui doivent s'opposer
au monvement trop rapide des classes qui s'é
levent, en défendant les institutions aneiennes
contre les institutions nouvelles. Mais cette
chambre haute, plus indispensable encore qne
la prérogative royale , puisqu'il n'y a pas
d' exemple de république sans un sénat , était

plus repousséeque la sanetion, paree qu'on
était plus irrité eontre l'aristocratie que contre

• Voyez la note 5 ala (in du volume.
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la royauté, La chamhre haute était impossible
alors, paree que personne n'en voulait : la
petite noblesse s'y opposait, paree qu'elle n'y
pouvait trouver place; les privilégiés désespé

rés, paree qu'ils désiraient le pire en toutes
choses ; le parti populaire, parce qu'il ne vou
bit pas laisser a I'aristocratie un poste d'oú
elle dominerait la volonté nationale, Mounier,
Lally, Necker étaient presque seuls a désirer
eette ehambre haute. Sieyes , par l'erreur d'un
esprit absolu, ne voulait ni des dcux cham
bres ni de la sanction royale. II concevait la
société tout unie : selon lui la rnasse , sans
distinction de c1asses, devait étre chargée de
vouloír, et le roí, eomme magistrat unique,
chargé d'exécutcr. Aussi était-il de bonne foi
quand il disait que la rnonarchie ou la répu

blique étaient la mérne chose, puisque la dif
férence n'était pour lui que dans le nombre
des magistrats chargés de l'exécution. Le ca
ractere d'esprit de Sieyes était I'enchaiuemeut,
c'est-a-dire , la liaison rigoureuse de ses pro
pres idées. 11 s'enteudait avec lui-méme , mais
nc s'entendait ni avec la nature des choses ni
avec les esprits différcnts du sien. Il les sub
juguait par l'ernpire de ses maximes absolucs ,
mais les persuadait rarement ; aussi, ne' pou
vant ni morceler ses systernes , ni les faire
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adopter en entier, il devait hientót eoneevoir
de I'humeur. Mirabeau , esprit juste, prompt,
souple, n'était pas plus avancé en fait de seienee
politique que l'assemblée elle-cméme ; il re
poussait les deux chambres, non point par
conviction , mais par la eonnaissance de Ieur
impossibilité actuelle , et par haine de l'aristo
eratie. Il défendait la sanction par un penchant
monarchique; et il s'y était engagé des l'on
verture des états, en disant que, sans la sane
tion, il aimerait mieux vivre aConstantinople
qu'a Paris. Barnave, Duport et Lameth ne pou
vaient vouloir la mérne ehose que Mirabeau,
lIs n'admettaient ni la chambre haute, ni la
sanction royale; mais ils n'étaient pas aussi
obstinés que Sieyes, et consentaient a modi
fier leur opinion, en accordant au roi et a la
ehambre haute un simple veto suspensif', c'est
á-diré, le pouvoir de s'opposer temporairement
a la volonté nationale , exprimée dans la charn
hre basse.

Les prcmieres discussions s'engagerent le '28
et le 29 aoút, Le partí Bar-nave voulut traiter
avec Mounier , que son opiniátreté faisait chef
du parti de la constitution anglaise. C'était le
plus inflexible qu'il fallait gagncr, et c'est a lui
qu'on s'adressa. Des eonférenees eurent Iieu.
Quand on vit qu'il était impossible de changer
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un!') opinion devenue en luí une habitude d'es
prit , on consentit alors a ces formes anglaises
qu'il chérissait tant , mais a condition qu'en
opposant a la chambre populaire une chambre
haute et le roi, on ne donnerait aux deux
qu'un veto suspensif , et qu'en outre le roi ne
pourrait pas dissoudre l'assemblée. Mounier fit
la réponse d'un homme convaincu : il dit que la
vérité ne lui appartenait pas, et qu'il ne pouvait
en sacrifier une partie pour sauver l'autre. 11
perdit ainsi les deux institutions, en ne vou
lant pas les modiíier. Et s'il était vrai, ce qu'on
yerra n'étre pas, que la constitution de 9 T ,

par la suppression de la chambre haute, ruina
le tróne , Mounier aurait de grands reproches
a se faire. Mounier n'était pas passionné , mais
obstiné; il était aussi absolu dans son systeme
que Sieyes dans le sien, et préférait tout per
dre plutót que de céder quelque chose. Les
négociations furent rompues avec humeur. On
avait menacé Mounier de París, de l'opiníon
publique, et on partit, dit-il , pour al/el' exer
cer l'influence dont on l'avait mcnacé '.

Ces questions divisaient le peuple cornme
les représentants, et, sans les comprendre, il
ne se passionnait pas moins pour elles. On les

• Voyez la note 6 ¡l la íin du volumc,
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avait toutes résumées sous le mot si court et
si expéditif de veto. On voulait, ou on ne vou
lait pas le veto, et cela signifiait qu'on vou
lait ou qu'on ne voulait pas la tyrannie. Le
peuple , sans méme entendre cela, prenait le
veto pour un impót qu'il fallait abolir, OH

pour un ennemi qu'il fallait pendre, et il vou
lait le mettre a la lanterne".

Le Palais-Royal était surtout dans la plus
grande fermentation. La, se réunissaient des
hommes ardents, qui, ne pouvant pas mérne
sllpporter les formes imposées dans les districts,
montaient sur une chaise, prenaient la parole
sans la demander, étaient sifflés ou portés en
triomphe par un peuple immense , qui a1lait
exécuter ce qu'ils avaient proposé. CamiHe
Desmoulins , déjá nommé dans cette histoire,
s'y distinguait par la verve, l'originalité et le
cynisme de son esprit; et , sans étre cruel, il
demandait des cruautés. OU y voyait encore
Saint-Hurugue, ancien marquis, détenu long
temps a la Bastille pour des différends de fa
mille, et irrité contre l'autorité jusqu'á I'alié
nation. La, chaque jour, ils répétaient tous

* Deux habitantsxle la campagne parlaicnt du veto.

« --Sais-tu ce que c'cst quc Icveto? dit hm.-Non.-Eh
« hicn , tu as ton écuelle remplie de sonpe; le roi te dit :
« Ri~pands fa sonpc, et il faut qne tu la répandes. »
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qu'il fallait aIler ~l Versailles, pOllr y demander
eompte au roí et a l'assemhlée de leur hési
tation a faire le bien du peuple. Lafayette avait
la plus grande peine a les contenir par des pa
trouilles continuelles, La garde nationale était
déja accusée d'aristocratie. « Il n'y avait pas,
disait Desmoulins, de patrouille au Cérarni
que.» Déjá méme le nom de CromweIl avait
été prononcé acoté de celui dc Lafayettc. Un
jour , le dirnanche 30 aoút , une motion est
faite au Palais - Rayal; Mounier y est accusé ,
Mirabeau y est presenté camme en danger, ct
l'on propase d'aller a Versailles veiller sur les
jours de ce dernier. Mirabeau cependant dé
fendait la sanction, mais san s cesser son role
de tribun populaire , sans le paraitre moins
aux YCLJX de la multitur]e, Saint-Hurugue , ú la
tete de quelques exal tés, se parte sur la route
de Versailles. Ils veulent , disent-ils , engager
l'assemblée a casser ses iníideles représentants

pOli!' en nommer d'autres , et supplier le roi
et le daupbin de venir a París se mettre en
súreté au milieu du peuple. Lafayette accourt ,
les arréte et les oblige de rebrousser chernin.
Le lendemaiu lundi 3" ils se réunisscnt de
nouveau. lis font une aclresse a la communo ,
dans laquelle ils demandent la convocation des
districts pour irnprouver le veto et les députés
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qui le soutiennent, pour les révoquer et en
nommcr d'autres a leur place. La comrnune
les repousse deux fois avec la plus grande
fermeté.

Pendant ce temps l'agitatian régnait dans
l'assernblée. Les mécontents avaient écrit aux
principaux députés 'des lettres pleines de me
naces et cl'invectives ; l'une d'elles était sigriée
du nom de Saint -Hurugue. Le Iundi 31, ;l1'OU

verture de la séance , Lally dénonca une dépu
tation qn'il avait re<;ue du Palais-Royal. Cette
députation l'avait engagé ase séparer des mau
vais citoyens qui défendaient le veto, et elle
avait ajouté qu'une armée de vingt mille hom
mes était préte a marcher. Mounier lut aussi
des lettres qu'il avait recues de son coté, pro
pasa de poursuivre les auteurs secrets de ces
machinations , et pressa l'assemblée d'offrir
cinq cent mille franes a celui qui les dénonce

rait. La lutte fut tumultueuse. Dupart soutint
qu'il n'était pas de la dignité de l'assemblée
de s'occuper de pareils détails. Mirabeau lut
des lettres qui lui étaient aussi adressées , et
dans lesquelles les ennemis de la cause popu
laire ne le traitaient pas mieux que Mounier,
L'assemblée passa a l'ordre du jour , et Saint
TI m'ugue, signataire de l'une des lettres dé
noricées, fut enfermé par ordre de la commune.

1. J r
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On discutait a la foís les trois questions de
la permanenee des assemblées, des deux eham
bres , et du veto. La permanenee fut votée a
la presque unanimité. Onavait trop souffert
de la longue interruption des assemblées na
tionales, pour ne pas les rendre permanentes.
On passa ensuite a la grande question de l'u
nité du eorps législatif. Les tribunes étaient
occupées par un pubIie nombreux et bruyant.
Beaucoup de députés se retiraient. Le prési
dent , qui était alors I'évéque de Langres, s'ef
force en vain de les retenir; ils sortent en
grand nombre. De toutes parts on demande a
grands cris d'aller aux voix. Lally réclame
encore une fois la parole : on la lui refuse,
en aecusant le présidcnt de l'avoir envoyé a la
tribune; un membre va méme jusqu'á deman
der au président s'il n'est pas las de fatiguer
l'assemblée. Offensé de ces paroles, le prési
dent quitte le fauteuil, et la discussion est en
core remise. Le lendemain 10 septembre, on
lit une adresse de la ville de Rennes , décla
rant le veto inadmissible, et traitres a la pa
trie ceux qui le voteraient. Mounier et les
siens s'irritent, et propasent de gourmander
la municipalité. Mirabeau répond que l'assern
blée n'est pas chargée de donner des lecons a
des officiers municipaux, et qu'il faut passer,
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al'ordre du jour. La question des deux charn
bres est enfin mise aux voix , et , au bruit des
applaudissements , l'unité ·de l'assemblée est
décrétée. Quatre cent quatre-vingt-dix-neuf
voix se déclarent pour une chambre, quatre
vingt-neuf pour deux, cent vingt-deux voix
sont perdues, par l'effet de la crainte inspirée
a beaucoup dcdéputés.

Enfin arrive la question du veto. On avait
trouvé un terme moyen, celui du veto sus
pensif, qui n'arrétait que temporairement la
loi, pendant une ou plusieurs législatures. On
considérait cela comme un appel au peuple,
paree que le roi, recourant ade nouvelles as
semblées, et leur cédant si elles persistaient ,
semblait en appeler réellement a I'autorité na
tionale. Mounier et les siens s'y opposerent ;
ils avaient raison dans le systeme de la mo
narchie anglaise, oú le roi consulte la repré
sentation nationale, et n'ohéit jamais; mais ils
avaient tort dans la situation oú ils s'étaient
placés. Ils n'avaient voulu , disaient-ils , qu'em
pécher une résolution précipitée. 01' le veto
suspensif produisait cet effet aussi bien que le
'veto absolu. Si la représentation persistait, la
volonté nationale devenait manifeste; et , en
admcttant sa souveraineté, il était ridicule de
lui résister indéfiniment.

JI.



164 ltÉVOLUTION FltAN~AISE.

Le ministere sentit en effet que le veto sus
pensif produisait matériellement l'effet du veto
absoIu, et Necker conseilla au roi de se don
ner les avantages d'un sacrifice volontaire, en
adressant un mémoire a l'assemblée, dans le
queI il rlemandait le veto suspensif. Le bruit
s'en répandit, et on connut d'avance le but et
I'esprit du mémoire. Il fut préserité le 11 sep
tembre ;chacun en connaissait le contenu, I1
semble que Mounier, soutenant l'intérét du
treme, aurait dú n'avoir pas d'autres vues que
le treme lui-méme; mais les partis ont bientót
un intérét distinct de ceux qu'ils servent.
Mounier repoussa cette communication, en
disant que, si le roi renoncait a une préroga
tive utile ala nation, on devait la luí donner
malgré lui et dans l'intérét public. Les roles
furent renversés, et les adversaires du roi sou
tinrent ici son intervention; mais leur effort
fut inutile , et le mémoire fut durement re
poussé. On s'expIiqua de nouveau sur le mot
sanction , on agita la question de savoir si elle
serait nécessaire pour la constitution. Apres
avoir spécifié que le pouvoir constituant était
supérieur aux pouvoirs constitués , il fut éta

bli que la sanction ne pourrait s'exercer que
sur les acles législatifs, mais point du tout sur
les actes constitutifs , et que les derniers ne se-
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raient que promulgués. Six cent soixante-treize
voix se déclarerent pour le veto suspensif ,
trois cent vingt-cinq ponr le veto absolu.
Ainsi furent résolus les articles fondamen
taux de la nouvelle constitution. Mounier et
Lally-Tolendal donnerent aussitót leur démis

sion de membres du comité de constitution.
On avait porté jusqu'ici une foule de dé

crets sans jamais en offrir aucun a l'accepta
tion royale. Il fut résolu de présenter au roí
les articles du 4 aoút, La question était de sa
voir sí on demanrlerait la sanction ou la sim
ple promulgation, en les considérant comme
législatifs ou constitutifs, Maury et méme Lally

Tolendal eurent la maladresse de soutenir
qu'ils étaient législatifs, et de requérir la sane
tion, comme s'ils eussent attendu quclque ohs
tacle de la puissance royale. Mirabeau , avec
une rare justesse, soutint que les uns abolís
saient le régime féodal et étaient émínemment
constitutifs; que les autres étaient une pure
munificence de la noblesse et du clergé, et
que sans doute le c1ergé et la nohlesse ne
voulaient pas que le roi pút révoquer leurs
libéralités. Chapelier ajouta qu'il ne fallait pas
mérne supposer le consentement du roí néces

saire , puisqu'il les avait approuvés déja , en
acceptant le titre de restaurateur de la liberté
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franeaise , et en assistant au Te Deum, En
conséquence on pria le roi de faire une sim
ple promulgation ....

Un membre proposa tout-á-coup l'hérédité
de la couronne et l'inviolabilité de la per
sonne royale. L'assemblée , qui voulait since
rement du roi comme son premier magistrat
héréditaire , vota ces deux articles par accla
mation. On proposa l'inviolabilité de l'héritier
présomptif'; mais le duc de Mortemart remar
qua aussitót que les fils avaient quelquefois
essayé de détróner leur pere , et qu'il fallait se
laisser le moyen de les frapper. Sur ce motif ,
la proposition fut rejetée. Le député Arnoult ,
a propos de l'article sur l'hérédité de mate en
maje et de branche en branche, proposa de
confirrner les renonciations de la branche
d'Espagne, faítes dans le traité d'Utrecht. On
soutint qu'il n'y avait pas lieu a délihérer ,
paree qu'il ne fallait pas s'aliéner un -allié
fidele; Mirabeau se rangea de cet avis, et l'as
semblée passa a l'ordre du jour. Tout-á-coup
Mirabeau , pour faire une expérience qui a
été mal jugée, voulut ramener la question
qu'il avait contribué Iui-méme a éloigner. La
maison d'Orléans se trouvait en concurrence

* Ces articles lui Iurent présentés le 20 scptemhre.
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avec la maison d'Espagne, dans le eas d'ex
tinction de la branche régnante. Mirabeau
avait vu un grand acharnement a passer a
I'ordre du jour. Étranger ,au duc d'Orléans
quoique familier avec lui , eomme il savait
l'étre avec tout le monde, il voulait néanmoins
connaitre l'état des partis , et voir quels étaient .
les amis et les ennernis du duc. La question
de la régence se présentait : en eas de mino
rité, les freres du roi ne pouvaient pas étre
tuteurs de leur neveu, puisqu'ils étaient héri

tiers du pupille royal, et par eonséquent peu
intéressés a sa conservation. La régenee ap
partenait done au plus proehe parent; c'était
ou la reine, ou le duc d'Orléans, ou la fa
mille d'Espagne. Mirabeau propose done de
ne donner la régence qu'a un homme né en
Franee. 11 La connaissanee, dit-il, qúe j'ai de
la géographie de l'assemblée, le point d'oú

sont partís les eris d'ordre du jour, me prou
vent qu'il ne s'agit de rien moins iei que d'une
domination étrangere , et que la proposition
de ne pas délibérer, en apparenee espagnole ,
est peut-étre une proposition autrichienne. »

Des cris s'élevent a ces mots; la discussion re
commence avec une violence extraordinaire ;
tous les opposants demandent encore I'ordre
du jour. En vain Mirabeau leur répete-t-il a
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chaque instant qu'ils ne peuvent avoir qu'un
motif, celui d'amener en France une domina
tion étrangere ; ils ne répondent point, parce
qu'en effet ils préféreraient l'étranger au duc
d'Orléans. Enfin, apres une discussion de deux
jours, on déclara de nouveau qu'il n'y avait
pas Iieu a délibérer. Mais Mirabeau avait ob
tenn ce qu'il voulait , en voyant se dessiner
les partís. Cette tentativo ne pouvait manquer
de le faire accuser, et il passa des-Iors POUI'

un agent du parti d'Orléans *.

Tout agitée encare de cette discussion ,
l'assemblée recut la réponse du roi aux ar
tieles du 4 aoút. Le roi en approuvait l'esprit,
ne donnait a quelques-uns qu'une adhésion
conditionnelle, dans l'espoir qu'on les modi
fierait en les faisant exécuter; il renouvelait
sur la plupart les objections faite s dans la
discussion, et repoussées par I'assemblée. Mi
rabeau reparut encore a la tribune : ({ Nous
n'avons pas, dit-il , examiné la supériorité du
pouvoir constituant sur le pouvoir exécutif;
nons avons en quelque sorte jeté un voile sur
ces questions (l'assemblée en effet avait expli
qué en sa faveur la maniere dont elles de
vaient étre entendues, sans rien décréter acet

> Vovcz la note 7 a la fin du volume.
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égard); mais si ron combat notre puissance
constituante, on lIOUS obligera a la déclarer.
Qu'on en agisse franchement et san s mau
vaise foi. Nous convenons des difficultés de
l'exécution , mais nous ne l'exigeons pas. Ainsi
nous dernandons l'abolition des offices, mais
en indiquant pour l'avenir le remboursement
el I'hypotheque du remboursement; nous dé
clarons I'irnpót qui sert de salaire au clergé
destructif de l'.agricultul'e, mais en attendant
son rempIacement nous ordonnons la percep
tion de la dirne ; nous aboIissons les justices
seigneuriales, mais en les laissant exister jus
qu'a ce que d'autres tribunaux soient établis.
11 en est de rnéme des autres articles ; ils ne
renferment tous que des principes qu'il faut
rendre irrévocables en les promulguant. D'ail
leurs , fussent-ils mauvais , les imaginations
sont en possession de ces arrétés , on ne peut
plus les leur refuser. Répétons ingénument
au roi ce que le fou de Philippe II disait ace
prince si absolu : « Que ferais-tu , Philippe, si
« tout le monde disait oui quand tu dis non?»

L'assemblée ordonna de nouveau ason pré
sident de retourner vers le roi, pour lui de
mander sa promulgation. Le roi l'accorda. De
SOl} coté, l'assemblée délihérant sur la durée
du veto suspensif , l'étenrlit adeux législatures;
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mais elle eut le tort de laisser voir que c'était
en quelque sorte une récompense donnée a
Louis XVI, pour les concessions qu'il venait
de faire al'opinion.

Tandis qu'au milieu des obstacles suscités
par la mauvaise volonté des privilégiés et par
les emportements populaires, l'assemblée pour
suivait son but, d'autres embarras s'accumu
laient devant elle, et ses ennemis en triorn
phaient. Ils espéraient qu'elle serait arrétée
par la détresse des finan ces , comme l'avait été
la cour elle-méme. Le premier emprunt de
trente millions n'avait pas réussi : un second
de quatre-vingts, ordonné sur une nouvelle
proposition de Necker *, n'avait pas eu un
résultat plus heureux. - Discutez , dit un jonr
M. Degouy d'Arcy, laissez s'écouler les délais ,
et a l'expiration des délais , nous ne serons
plus. . . .. Je vais vous apprendre des vérités
terribles. - A l'ordre, a l'ordre, s'écrient les
uns. - Non, non, parlez , répondent les au
tres. - Un député se leve: Continuez, dit-il
a M. Degouy, répandez l'alarme et la terreur !
Eh bien! qu'en arrivera-t-il? nous donnerons
une partie de notre fortune, et tout sera fini.
- M. Degouy continue : Les ernprunts que

,. Décret du 27 aoút,
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vous avez votés n'ont rien fourni; il n'y a pas
dix millions au trésor. - A ces mots, on l'eu
toure de nouveau, on le bláme , on lui impose
silence, Le duc d'Aiguillon, président du co
mité des finanees, le dément en prouvant qu'il
devait y avoir vingt-deux millions dans les
caisses de l'état. Cependant on décrete que les
samedis et vendredis seront spéeialement con
sacrés aux finan ces.

Necker arrive enfin. Tout souffrant de ces
efforts continuels, il renouvelle ses éternelles
plaintes; il reproche a l'assernblée de n'avoir
rien fait pour les finanees , apres cinq mois de
travail. Les deux cmprunts n'avaient pas réus
si, paree que les troubles avaient détruit le
crédito Les capitaux se cachaient; c<:ux de l'é
tranger n'avaient point paru dans les emprunts
proposés. L'émigration, l'éloignement des voya
geurs, avaient encore diminué le numéraire;
et il n'en restait pas méme assez pour les besoins
journaliers. Le roi et la reine avaient été obli
gés d'envoyer leur vaisselle a la monnaie. En
conséquence Necker demande une contribution
dn quart du revenu , assurant que ces moyens
Iui paraissent suffisants. Un comité emploie
trois jours a examiner ce plan, et l'approuve
entierement. Mirabeau , ennemi connu du mi
nistre, prend le premier la parole, ponr en-
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gager l'assemblée a consentir ce plan sans le
discuter. «N'ayant pas, dit-il , le temps de l'ap .
précier, elle ne doit pas se charger de la res
ponsabilité de l'événement, en approuvant ou
en improuvant les moyens proposés. » D'apres
ce motif il couseille de voter de suite el de con
fianee. L'assernhlée entrainée adhere a eette
proposition , et ordonne a Mirabeau de se re
tirer pour rédiger le décret. Cependant I'en
thousiasme se calme, les ennemis du ministre
prétendent trouver des ressources oú il n'en a
pas vu. Ses amis au contraire attaquent Mira
beau, et se plaignent de ce qu'il a voulu l'éeraser
de la responsabilité des événements. Miraheau
rentre et lit son décret. - Vous poignardez le
plan du ministre, s'écrie M.. de Virieu, -Mil'a
beau, qui ne savait jamais reculer sans répon
dre , avoue franchement ses motifs; il convient
qu'on le devine quand on a dit qn'il voulait
faire peser sur M.. Necker seul la responsabilité
des événements; il dit qu'il n'a point l'honneur
d'étre son ami; mais que fUt-il son ami le plus
tendre, citoyen avant tout, il n'hésiterait pas
a le compromettre Iui plutót que l'assemblée ;
qu'il ne croit pas que le royaume füt en péril
quand M. Necker se serait trompé, et qu'au
contraire le salut public serait tres-compromis ,
si I'assemblée avait perdu son crédit et manqué
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une opération décisive. II propase ensuite une
adresse pour exciter le patriotisme national et
appuyer le projet du ministre.

On l'applaudit, mais on discute encore. On
fait mille propositions, et le temps s'écoule en
vaines subtilités. Fatigué de tant de contradic
tions , frappé de l'urgence des besoins, il re
monte une derniere foís a la trihune , s'en em
pare, fixe de nouveau lá questian avec une ad
mirable netteté, et montre l'impossibilité de se
soustraire ala nécessité du momento Son génie
s'enflammant alors, il peint les horreurs de la
banqueroute; il la présente comme un impót
désastreux qui, au lieu de peser légerement sur
tous , ne pese que sur quelques-uns qu'elle
écrase ; il la montre comme un gouffre oú l'on

précipite des victimes vivantes, et qui ne se re
ferme pas méme apres les avoir dévorées , car
on n'en doit pas moins, méme aprcs avoir re
fusé de payer. Remplissant enfin l'assemblée de
terreur: « L'autre jour, dit-'il,a propos d'une
ridicule motion du Palais-Royal, on s'est écrié :
Catilina est aux portes de Rome, et vous déli
hérez l et certcs, il n'y avait ni Catilina , ni péril,
ni Rome; et aujourd'hui la hideuse banqueroute
est la, elle menace de consumer, vous, votre
honneur , vos fortunes, et vous délihérez *! »

* Sc.',:mc('s des 2!1 el 26 septernhre,
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A ces mots , l'assemblée transportée se leve
en poussant des cris d'enthousiasme, Undéputé
veut répondre; il s'avance , mais , effrayé de sa
tache, il demenre immobile et sans voix. Alors
l'assemblée déclareqne,onl le rapport du comité,
elle adopte de confiance le plan du ministre des
finances. C'était la un bonheur d'éloquence;
mais il ne pouvait arriver qu'á celui qui avait
tout a la fois la raison et les passions rle
Mirabean.
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CHAPITRE IV.

Intrigues de la cour. - Repas des gardes-du-corps el des
officiers du régiment de Flandre a Versailles. - Jour
nées des 4, 5 et 6 octobre; scenes tumultueuses el
sanglantes. Attaque du cháteau de Versailles par la
multitude. - Le roi vient demeurer a Paris. - État
des partis. - Le duc d'Orléans quitte la Franee. 
Négociations de Mirabeau avec la cour. - L'assemblée
se transporte aParís. - Loi sur les biens du clergé. 
Serment civique. - Traite de Mirabeau avec la cour.
- Bonillé. - Affaire Favras, - Plans contre-révolu
tionnaires. - Clubs des Jacobins et des Feuillants.

T ANDIS que l'assembléc portait ainsi les mains
sur toutes les parties de l'édifice, de grands
événements se préparaient. Par la réunion des
ordres , la nation avait recouvré la toute-puis
sanee législative et eonstituante. Par le 14juillet,
elle s'était armée pour soutenir ses représen
tants. Ainsi le roi et l'aristocratie restaient isolés
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et désarmés, n'ayant plus pour eux que le sen
timent de leurs droits, que personne ne parta
geait, et placés en présence d'une nation préte

a tout concevoir et a tout exécuter. La COUl'

cependant, retirée dans une petite ville uni
quement peuplée de ses serviteurs , était en
quelque sorte hors de l'influence populaire ,
et pouvait mérne tenter un coup de rnain sur
l'asscmblée. Il était naturel que París, situé a
quelques lieues de Versailles, Paris, capitale
du royallme, et séjour d'une immense multi
tude, tendit a ramener le roi dans son sein,
ponr le sonstraire a toute influence aristocra
tique, et pour recouvrer les avantages que la
présence de la cour et du gouverllement pro~
cure a une ville. Apres avoir réduit l'auto
rité du roi, il ne restait plus qu'a s'assurer de
sa personne. Ainsi le voulait le cours des évé
nements, et de toutes parts on entendait ce
cri : Le roí aParis l L'aristocratie ne songeait
plus a se défendre contre de nouvelles pertes.
Elle dédaignait trop ce qui lui restait pou~ s'oc
cuper de le conserver; elle désirait donc un
violent changement, tout eomme le parti popuo

laire. Une révolution est infaillible, quand deux
partís se réunisscnt pour la vouloir, Tous deux
contribuent a I'événement , et le plus fort pro
fite du résultat, Tandis qne les patriotes dési-
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raient conduire le roi aParis, la cour méditait
de le conduire aMetz. La, dans une place forte,
il eút ordonné ce qu'il eút voulu, ou, pour
mieux dire, tout ce qu'on aurait voulu pour
lui. Les courtisans formaient des plans, faisaient
courir des projets, cherchaient a enróler du
monde, et, se livrant a de vaines espérances,
se trahissaient par d'imprudentes menaces.
D'Estaing, nagllere si célebre a la tete de nos
escadres, commandait la garde nationale de
Versailles. Il voulait étre fidele a la nation et a
la cour, role difficile, toujours calomnié, et
qu'une grande fermeté peut seule rendre hono
rable. Il apprit les menées des courtisans. Les
plus grands personnages étaient au nombre des
machinateurs; les témoins les plus dignes de
Coi Iui avaient été cités, et iI écrivit a la reine
une Iettre trés-connue , oú illui parlait avec une
fermeté respectueuse de l'inconvenance et dn
danger de telles menées. Il ne déguisa ríen et
nomma tout le monde ", La Iettre fut sans
effet. En essayant de pareilles entreprises, la
reine devait s'attendre a des remontrances, et
ne pas s'en étonner.

A la méme époque, une fonIe d'hommes
nouveaux parurent aVersailles ; on y vitmérne

• Voyez la note 8 it la fin du volnme.

I. 12
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des uniformes inconnus. On retint la compagnie
des gardes-du-corps, dont le servíce venaít
d'étre achevé; quelques dragons et chasseurs
des Trois-Évéchés furent appelés, Les gardes
Irancaises , quí avaient quítté le service du roí,
irrités qu'on le confiát a d'autres, voulurent
se rendre a Versailles pour le reprendre. Sans
doute ils n'avaient aucune raison de se plaindre,
puisqu'ils avaient eux-mérnes ahandouné ce ser
vice; mais ils furent, dit-on , excités a ceprojet.
On a préteudu , dans le ternps , que c'était la
cour qui avaít voulu par ce moyen effrayer le
roí, et l'entrainer aMetz. Un fait prouve assez
cette intention : depuis les émeutes du Palais
Royal, Lafayette, pour défendre le passage de
París á Versailles, avait place un poste aSevres.
Il fut obligé de l'en retirer , sur la demande des
députés de la droite. Lafayette parvint aarre ter
les gardes-fran<,;aises, et a les détourner de leur
projet. Jl écrivit confidentiellement au ministre
Saint-Priest , pour luí apprendre ce qui s'était

passé , et le rassurer entierement. Saint-Priest ,
abusant de la lettre, la montra ad'Estaing; ce
lui-ci la communiqua aux officiers de la garde
nationale de Versailles et ala municipalité, pOllr
les instruire des dangers qui avaient rnenacé la
ville, et de ceux qui pourraíeut la menacer en
coreo On proposa d'appeler le régiment de



ASSEl\IBLÉE CONSTITU ANTE (1789)' 179

Flandre ; grand nombre de batailIons de la
garde de Versailles s'y opposérent , mais la
munieipalité n'en fit pas moins sa réquisition,
et le régiment fut appelé. C'était peu qu'un
régiment contre l'assemblée, mais c'était assez
pour enlever le roi et protéger son évasion.
D'Estaing instruisit l'assemblée nationale des
mesures qui avaient été prises, et obtint son
approbation. Le régiment arriva : l'appareil
militaire qui le suivait , quoique peu considé
rabIe, ne laissa pas que d'exciter des murmures.
Les gardes·du-corps, les.courtisans s'ernparé
rent des offieiers, les comblerent de caresses,
et, eomme avant le 14 juillet, on parut se
coaliser, s'entendre et coneevoir de grandes
espérances.

La eonfiance de la COUl' augmentait la mé
fiance de Paris, et hieutót des fetes irriterent Ia
misere du peuple. Le 2 octobre, les gardes-du
eorps imaginent de donner un repas aux offi
ciers de la garnison. Ce repas est servi dans la
salle du théátre. Les loges sont remplies de
spectaleurs de la cour. Les officiers de la garde
nationale sont au nombre des convives; une
gaieté tres-vive regne pendant le festin, et
hientót les vins la changent en exaltation. On
introduit alors les soldats des régiments. Les
convives, l'épée nue, portent la santé de la fa-

12.
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mille royale; eeHe de la nation est refusée, OL!

du moins omise ; les trompettes sonnent la
charge, on escalade les loges en poussant des
cris ; on entonne ce chant si expressif et si
connu : ó Richard! ó mon roi l I'unioers t'a
bandonne! on se promet de mourir pour le
roi , eomme s'il eút été dans le plus grand dan
gel'; enfin le délire n'a plus de bornes. Des
eocardes blanches OH noires , mais toutes d'une
seu le couleur , sont partout distribuées. Les
jeunes femmes , les jeunes hommes, s'anirnent
de souvenirs chevaleresques. C'est dans ce mo
ment que la cocarde nationale est , dit-on ,
foulée aux pieds. Ce fait a été nié depuis, mais
le vin ne rend..il pas tout croyable et tout ex
cusable? Et d'ailleurs, pourquoi ces réunions
qui ne produisent d'une part qu'un dévoue
ment trompeur, et qui excitent de l'autre une
irritation réel1e et terrible? Dans ce moment
on conrt chez la reine; eHe consent a venir
au repaso On entoure le 1'01 qui revenait de la
chasse, et il est entrainé aussi; on se précipite
auxpieds de tous deux , et 011 les reconduit
comme en triomphe jusqu'a leur appartemenL
Sans doute , il est doux, quand on se croit dé
pouillé , menacé , de retrouver des amis; mais
pourquoi faut-il qu'on se trompe ainsi sur ses
droits , sur sa force et sur ses moyens?
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Le bruit de cette féte se répandit bientót ,
et sans doute l'ímagination populaire, en rap
portant les faits, ajouta. sa propre exagération
a celle qu'avait produite le festín. Les pro
messes faites au roi furent prises pour des me
naces faites a la nation, cette prodigalité fut
regardée comme une insulte a la mise re pu
blique, et les cris ti Fersailies recommencerent
plus violents que jamais. Ainsi les petites cau
ses se réunissaient pour aider I'effet des causes
générales. Des jeunes gens se montrerent a
Panis avec des eoeardes noires, ils furent pour
suivis; l'un d'eux fut trainé par le peuple, et
la commune se vil obligée de défendre les co
cardes d'une seule couleur.

Le lendemain du funeste repas, une nou
velle scenc a peu pres pareilIe eut lieu dans
un déjeuner donné par les gardes - du -corps,
dans la salle du manége. On se présenta de
nouveau a la reine, qui dit qu'elle avait été
satisfaite de la journée du jeudi ; on.I'écoutait
volontiers , paree q,ue, moins réservée que le
roí, on attendait de sa bouche l'aveu des sen
timents de lacour; et toutes ses paroles.étaient
répétées. L'inritation fut au comble , et on dut
s'attendre aux plus sinistnes événements. Un
mouvement convenait au peuple et a la cour ,
au peuple , pour s'emparer du roí; a la cour ,



182 RÉVOLUTION FRAN~AISE.

pour que l'effroi l'entrainát aMetz. Il conve
nait aussi au duc d'Orléans, qui espérait obte
nir la lieutenance du royaume, si le roi venait
a s'éloigner; on a méme dit que ce prince al
lait jusqu'a espérer la couronne, ce qui n'est
guere croyable, ear il n'avait pas assez d'au
dace d'esprit pour une si grande ambition. Les
avantages qu'il avait lieu d'attendre de cette
nouvelle insurrection l'ont fait accuser d'y avoir
participé; cependant il n'en est rien. Il n,e peut
avoir déterminé l'impulsion, car elle résultait
de la force des choses; il parait tout au plus
l'avoir secondée; et , méme a cet égard, une
procédure immense, et le temps, qui apprend
tout, n'ont manifesté aucune trace d'un plan
concerté. Sans doute le duc d'Orléans n'a été
la, comme pendant toute la révolution, qu'á
la suite du mouvement populaire , répandant
peut-étre un peu d'or, donnant Iieu a des pro
pos, et n'ayant que de vagues espérances.

Le peuple, ému par les discussions sur le
veto, irrité par les eocardes noires, vexé par
des patrouilles continuelles, et souffrant de la
faim, était soulevé. Baillyet Necker n'avaient
rien oublié pour faire abonder les subsistan
ces; maís, soit la difficulté des transports, soit
les pillages qui avaient lieu sur la route, soit
surtout l'impossihilité de suppléer au mouve-
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ment spontané du commerce, les farines man
quaient. Le 4octobre, l'agitation fut plus grande
que jamais, 011 parlait du départ du roi pour
Metz, et de la nécessité d'aller le chercher a
Versaillea; on épiait les cocardes naires, on
demandait du pain, De nombreuses patrouilles
réussirent a contenir le peuple. La nuit fut. as
sez calme. Le lendernain 5, les attrouppments
recornmencérent des le matin, Les femmes se
portérent ehez les boulangers ; le pain man
quait, el elles coururent al'Hótel..de-Ville pour
s'en plaindre aux représentants de la eom
mune. Ceux-ci n'étaient pas encore en séance,
et un bataillon de la garde nationale était

rangé sur la~place. Des hommes se joignirent
a ces femmes, mais elles n'en voulurent pas,
disant que les hommes ne savaient pas agir.
Elles se précipiterent alors sur le hataillon, et
le firent reculer- a eOl1ps de pierres. Dans ce
moment, une porte ayant été enfoncée, l'Hó
tel-de-Ville fut envahi , les brigands a piques
s'y précipiterent avec les femmes, et voulurent
y mettre le feu. On parvint a les écarter, mais
ils s'emparerent de la porte qui conduisait a
la grande cloche , et sonnerent le tocsin. Les
faubourgs alors se mirent en mouvement. Un
citoyen nommé Maillard , l'un de ceux qui s'é
taient signalés a la prise de la Bastille, con-
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sulta l'officier qui eommandait le hataillon de
la garde nationale , poul' chercher un moyen
de délivrer l'Hótel-de-Ville de ces'femmes fu
rieuses, L'officier n'osa appl'ouver le moyen
qu'il proposait; c'était de les réunir, sous pré
texte d'aller a Versailles, mais sans cependant
les y éonduire, Néanmoins Maillard se décida ,
prit un tambour, et les entraina hientót a sa
suite. Elles portaient des bátons , des manches
a balai , des fusils et des coutelas. Avec eette
singuliére armée, il descendit le quai, traversa
le Louvre , fut forcé malgré lui de eonduire
Ces femmes a travers les Tuileries , et arriva
aux Champs-Élysées. La, il parvint a les dé
sarmer, en leur faisant entendré qu'il valait
rnieux se présenter a l'assemblée comme des
suppliantes que eomme des furies en armes.
Elles y consentirent, et MailIard fut obligé de
les conduire a VersailIes, cal' il n'était ,plus
possible de les en détourner. Tout en ce mo
ment tendait vers ce but. Des hordes partaient
en trainant des canons ; d'autres entouraient
la garde nationale, qui elle-méme entourait
son chef poul' l'entrainer a Versailles, but de
tous les voeux.

Pendant ce temps, la cour était tranquille;
mais l'assemblée recevait en tumulte un mes
sage du roi, Elle avait présenté ason accepta-
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tion les articles eonstitutionnels et la déclara
tion des droits. La réponse devait étre une ac
ceptation pure et simple, avec la promesse de
promulguer. Pour la seconde Íois , le roi, san s
trop s'expliquer, adressait des observations a
l'assemblée; il donnait son accession aux arti
eles constitutionnels , sans cependant les ap
prouver; il trouvait de bonnes maximes dans la
déclaration des droits, mais elles avaient be
soin d'explications ; le tout enfin ne pouvait
étre jugé, disait-il , que lorsque l'ensemble de la
constitution serait achevé. C'était la sans doute
une opinion soutenable; beaucoup de publi
cis tes la partageaient; mais convenait-il de
l'exprimer dans le moment? A peineeette ré
ponse est-elle lue, que des plaintes s'élevent.
Robespierre dit que le roi n'a pas a critiquer
l'assemblée; Duport, que cette réponse devait
erre eontre-signée d'un ministre responsable.
Pétion en prend occasion de rappeler le repas
des gardes-du-corps, et il 9énonce les impréca
tions proférées centre l'assemblée. Grégoire
parle de la disette, et demande pourquoi une
lettre a été adressée a un meunier avee pro
messe de deux cents livres par semaine, s'il ne
voulait pas moudre. La lettre ne prouvait rien,
car tous les partis pouvaient l'avoir écrite; ce
pendant elle excite un grand tu multe , et M. de
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Monspey somme Pétion de signer sa dénoncia
tion. Alors Mirabeau, qui avait désapprouvé a
la tribune mérne la démarche de Pétion et de
Grégoire , se présente pour répondre a M. de
Monspey. « J'ai désapprouvé tout le premier,
dit-il , ces dénonciations impolitiques; mais,
puisqu'on insiste, je dénoncerai moi-rnéme , et
je signerai, quand on aura déclaré qu'il n'y a
d'inviolable en Frunce que le roi. )) A cette ter
rible apostrophe, 00 se tait, et on revieut a la
réponse du roi. Il était onze heures du matin;
on apprend les mouvements de Paris. Mirabeau
s'avance vers le président Mounier , qui , ré
cemment élu malgré.le Palais-Royal, et menacé
d'une chute glorieuse, allait déployer dans cette
triste journée une indomptable fermeté; Mira
beau s'approche de lui : - Paris , lui dit-iI ,
marche sur nous; trouvez-vous mal, allez au
cháteau dire au roi d'accepter purement et
sirnplement, - Paris marche, tant mieux, ré

pond Mounier ; qu'oa nous tuetous, mais tous;
l'état y gagnera. - Le mot est vraiment joli ,
reprend Mirabeau, et il retourne a sa place.
La discussion continue jusqu'á trois heures, et
on décide que le président se rendra aupres du
roi , pour lui demander son acceptation pure
et simple. Dans le moment oú Mounier allait
sortir pour aller au chatean, on a~lllouce une
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députation; c'était Maillard el les femmes qui
l'avaient suivi. Maillard demande a entrer et a
parler; il est introdnit, les femmes se précipi
tent a sa suite et pénétrent dans la salle. 11 ex
pose alors ce qui s'est paseé, le défaut de pain
et le désespoir du peuple; il parle de la lettre
adressée au meunier, et prétend qu'une per
sonne rencontrée en route leur a dit qu'un curé
était chargé de la dénoncer. Ce curé était Gré
goire, et, comme on vient de le voir, il avait
fait la dénonciation. Une voix accuse alors I'é
véque de Paris , Juigné, d'étre l'auteur de la
lettre. Des cris d'indignation s'élevent pour re
pousser l'imputation faite au vertueux prélat,
On rappe\le al'ordre Maillard et sa députation,
On lui dit que des moyens ont été pris pour
approvisionner Paris, que le roi n'a rien ou
blié, qu'on va le supplier de prendre de nou
velles mesures, qu'il faut se retirer , et que le
trouble n'est pas le moyen de faire cesser la
disette. Mounier sort alors pour se rendre au
cháteau ; mais les femmes l'entourent, et veu
lent l'accompagner; il s'y refuse d'abord , mais
il est obligé d'en admettre six. 11 traverse les
hordes arrivées deParis , qui étaient armées de
piques, de haches, de bátons ferrés. 11 pleuvait
abondamment. Un détachement de garcles-clu
corps fond sur l'attroupement qui entourait le
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président, et le disperse; mais les femmes re
joignent hientót Mounier, et il arrive au chá
teau, oú le régiment de Flandre , les dragons,
les Suisses et la milice nationale de Versailles
étaient rangés en bataille. Au lieu de six
femmes , il est obligé d' en introduire douze;
le roi les accueille avec bonté, et déplore leur
détresse ; elles sont émues. L'uned'elles,
jeune et belJe, est interdite a la vue du rno
narque, et peut a peine prononcerce mot:
da pain. Le roi, touché, l'embrasse , et les
femmes s'en retournent attendries par cet ac
cueil, Leurs compagnes les recoivent a la porte
du cháteau; elles ne veulent pas croire leur
rapport, disent qu'elles se sont laissé séduire ,
et se préparent a les déchirer. Les gardes-du
cocps, commandés par le comte de Guiche,
accourent pour les dégager; des coups de fusil
partent de divers cótés , deux gardes tombent,
er plusieurs femmes son! blessées. Non loin de
la, un homme du peuple a. la tete de quelques
femmes , pénetre atravers les rangs des batail
lons, et s'avance jusqu'a la grille du cháteau,
M. de Savonnieres le poursuit, mais il reeoit
un coup de feu qui lui casse le bras. Ces escar
mouches produisent de part et d'autre une
plus grande irritation. Le roi, instruit du
danger, fait ordonner a ses. gardes de ne pas
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faire feu, et de se retirer dans leur hotel.
Tandis qu'ils se retirent, quelques coups de
fusil sont échangés entre eux et la garde na
tionale de Versailles, sans qu'on puisse savoir
de quelle part ont été tirés les premiers coups.

Pendan t ce désordre , le roi tenait conseil,
et Mounier attendait impatiemment sa réponse,
~ dernier lui faisait répéter achaque instant
que ses fonctions l'appelaient a l'assemblée,
que la nouvelle de la sanction calmerait tous
les esprits , et qu'il allait se retirer, si on ne
lui répondait point, cal' il ne voulait pas s'ab
senter plus long-temps de son poste. On agi..
tait au conseil si le roi pártirait; le conseil
dura de six a dix heures du soir , et le roi ,
dit-on, ne voulut pas laisser la place vacante
au duc d'Orléans. On voulait faire partir la
reine et les enfants, mais la foule arréta les
voitures a l'instant oú elles parurent, et d'ail
leurs la reine était courageusement résolue a
ne pas se séparer de son époux. Enfin, vers les
dix heures, Mounier recut l'acceptation pure
et simple, et retourna a l'assemblée. Les dé
putés s'étaient séparés, et les femrnes occu
paient la salle. Illeur annon~a l'acceptation dn
roi, ce qu'elles reeurent a merveille, en lui
demandant si leur sort en serait meilleur, et
surtout si elles auraient du pain. Mounier leur
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répondit le mieux qu'il put, et leur fit distri
buer tout le pain qu'il fut possible de se pro
curer. Dans cette nuit, oú les torts- sont si
difficiles a fixer, la munieipalité eut eelui de
ne pas pourvoir aux besoins de eette foule
affamée, que le défaut de pain avait fait sortir
de Paris, et qui depuis n'avait pas dü en trou
ver sur les routes.

Dans ce momcnt, on apprit l'arrivée de La
fayette. 11 avait lutté pendant huit heures con
tre lamilice nationale de Paris , qui voulait se
porter a Versailles. Un de ses grenadiers lui
avait dit: « Général , vous ne nous trompez
pas, mais on vous trompe. Au lieu de tourner
nos armes contre des feIII;mes , allons a Ver
sailles ehercher le roí, et nous assurer de ses
dispositions en le placant au milieu de nous. »

Lafayette avait résisté aux instanees de son
armée et aux ílots de la multitude, Ses soldats
n'étaient point a lui par la vietoire, rnais par
l'opinion; et, leur opinion l'abandonnant, il ne
pouvait plus les oonduire. Malgré cela, il était
parvenll 11 les arréter jusqu'au soir; mais sa
voix ne s'étendait qu'á une petite distanee, et
au-dela rien n'arrétait la fureur populaire. Sa
tete avait été plusienrs fois menacée, et néan

moins il résistait encore. Cependant iI savait
que des horrles partaient continuellement de
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Paris ; l'insurrection se transportant a Versail
les, son devoir était de l'y suivre. La commuue
lui ordonna de s'y rendre , et il partit. Sur la
route, il arréta son armée, lui fit préter ser
ment d' étre fidele au roi , et arriva aVersailles
vers minuit. Il annonca aMounier que l'armée
avait promis de remplir son devoir, et que rien
ne serait fait de eontraire a la loi. Il courut au
chatean, il Yparut plein de respeet el de don
leur, fit connaitre au roí les précautions qui
avaient été prises, et l'assura de son dévoue
ment et de celui de l'armée. Le roi parot tran
quillisé, et se retira pour se livrer au reposo La
garde du cháteau avait été refusée aLafayette,
OIl ne lui avait donné que les postes extérieurs.
Les autres postes étaient destinés au régiment
de Flandrc, dont les dispositions n' étaient pas
sures, aux Suisses et aux gardes - du -corps.
Ceux-ci d'abord avaient recu ordre de se re
tirer. Ils avaient été rappelés ensuite , et n'ayant
pu se réunir, ils ne se trouvaient qu'en petit
nombre a leur poste. Dans le trouble qui ré
gnaít, tous les points accessibles n'avaient pas
été défendus ; une grille méme était demeurée
ouverte. Lafayette 6t occuper les postes exté
rieurs qui lui avaient été confiés, et aucun
d'eux ne fut forcé ni mérne attaqué.

.L'assernblée , malgré le tumulte , avait repris
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sa séance, et elle poursuivait une discussion
sur les lois pénales avec l'attitude la plus irn
posante. De temps en temps, le peuple inter
rompait la discussion en demandant dupain.
Mirabeau, fatigué, s'écria d'une voix forte que
l'assemblée n'avait á recevoir la loi de personne,
et qu'elle ferait vider les tribunes. Le peuple
couvrit son apostrophe d'applaudissements;
néanmoins il ne convenait pas al'assemblée de
résister davantage. Lafayette, ayant fait dire a
Mounier que tout lui paraissait tranquille, et
qu'il pouvait renvoyer les députés , l'assemblée
se sépara vers le milieu de la nuit, en s'ajour
nant au lendemain 6, a onze heures.

Le peuple s'était répandu C;i et la, et parais
sait calmé. Lafayette avait lieu d'étre rassuré
par le dévouement de son armée, qui en effet
ne se démentit point, et par le calme qui sern
blait régner partout. Il avait assuré l'hótel des
gardes-du-corps, et répandu de nombreuses
patrouilles. A cinq heures du matin il était en
core debout. Croyant alors tont apaisé , il prit
un brenvage, et se jeta sur un lit, pour prendre
un re pos dont il était privé dermis vingt-quatrc
heures ".

Daos cet instant , le peuple cornmencait a

.. Voir la note 9 11 la fin du volume,
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se réveiller, et parcourait déja les euvirons du
cháteau. Une rixe s'engClge avec un gaI'de-du
eol'ps qui fait feu des fenétres ; les brigands
s'élancent aussitót , traversent la grille qui était

restée ouverte, montent un escalier qu'íls trou
vent libre, et sont enfín arrétés par deux gar
des-du-corps qui se défendent héroíquement ,

et ne cedent le tcrrain que pied a pied, en se
retirant de porte en porte. L'un de ces géné
reux serviteurs était Miornandre. Sauvez la
reine! s'écríe-t-il. Ce cri est entendu , et la
reine se sauve tremblante aupres du roí. Tandis
qu'elle s'enfuit , les brigancls se précipitent ,
trouvent la couche royale abandonnée, et veu
lent pénétrer au-dela ; mais ils sont arrétés de

nouveau par les gClrdes-du-corps retranchés en
grand nombre sur ce point. Dans ce mornent,
les gardes-fraIH;:aises appartenallt a Lafayette ,
et postés pres du cháteau, enteudent le tumulte,
aceourent, el dispersent les brigands. Ils se
présentent a la porte derriere laquelle étaient
retranchés les gardes-dll-corps : « Ouvrez, leur
crient-ils , les gaI'des-fran<;:aises n'ont pas oublié
qu'a Fontenoi vous avez sauvé leur régiment!»
On ouvre et on s'ernbrasse.

Le tumulte I'égnait au dehors. Lafayette, qui
reposait a peine depuis quelques instants, et
qui ne s'était pas mérne endormi, entend du

J. I3
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hruit , s'élance sur le premier cheval, se pré
cipite au milieu de la melée, et y trouve plu
sieurs gardes-du-corps qui allaient étre égorgés.
Tandis qu'il les dégage, il ordonne asa troupe
de courir au chatean, et demeure presqne seul
au mílieu des brigands. L'un d'eux le couche
en joue; Lafayette, sans se troubler, commande
au peuple de le lui amener; le peuple saisit
aussitót le coupable, et, sous les yeux de La
fayette , brise sa tete eontre les pa vés, Lafayette,
apres avoir sauvé les gardes-du-corps, vale au
cháteau avec eux, et y trouve ses grenadiers
qui s'y étaient déja rendus. Tous l'entourent
et lui promettent de mourir pour le roi. En
ce moment, les gardes-du~eorps arrachés a la
mort, criaient vive Lafayette! La cour entiere ,
qui se voyait sauvée par lui et sa troupe, re
connaissait lui devoir la vie; les témoignages
de reconnaissance étaient universels, Madame
Adélalde, tante du roi, aeeourt, le serre dans
ses bras en lui disant : Général, vous nous
avez sauvés.

Le peuple en ce moment demandait agrands
cris que Louis XVI se rendit aParis. On tient
conseil. Lafayette, invité a y prendrc part,
s'y refuse pour n'en pas gener la liberté. Il est
en fin décidé que la cour se rendra au voeu du
peuple. Des billets portant eette nouvelle sont
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jetés par les fenétres, Lonis XVI se présente
alors au baleon, aeeompagné du général, et
les eris de vive le roi l'accueillent. Mais il n'en
est pas ainsi pour la reine; des voix menacantes
s'élevent contre elle. Lafayette l'aborde : Ma
dame, lui dit-il , que voulez-vous faire? - Ac
compagner le roi, répond la reine avec courage.
- Suivez-moi done, reprend le général, et il
la conduit tout étonnée sur le balcon. Quelques
menaces sont faites par des hommes du peuple.
Un coup funeste pouvait partir; les paroles ne
pouvaient étre entendues, il fallait frapper les
yeux. S'inclinant alors, et prenant la main de
la reine, le généralla baise respectueusement.
Ce peuple de Francais est transporté a cette
vue , et il confirme la réconciliation par les
cris de vive la reine! vive Lajayette! La paix
n'était pas encore faite ave e les gardes-dl1·corps.
Ne ferez - vous rien pour mes gardes? dit le
roi aLafayette. Celui-ci en prend un, le con
duit sur le baleon , et l'embrasse en lui met
tant sa bandouliere, Le peuple approuve de
nouveau, et ratifie par ses applaudissernents
cette nouvelle réconciliation.

L'assemblée n'avait pas cm de sa dignité de
se rendre aupres du monarque, quoiqu'il l'eüt
demandé. Elle s'était contentée d'envoycr au
pres de lui une députation de trente - six

13.



J 96 Rt;VOLUTION FR AN<]AISIL

membres. Des qu'elle apprit son départ , elle
fit un décret portant qu'elle était inséparable
de la personne du monarqne, et désigna cent
députés pour l'accompagner a Paris. Le roi
recut le décret et se mit en route.

Les principales bandes étaient déjá parties.
Lafayette les avait fait suivre par un détache
ment de l'armée pour les ernpécher de revenir
sur leurs paso Il avait donné ordre qu'on dé
sarrnát les brigaads qui portaient au bout de
leurs piques les tetes de deux gardes-du-eorps.
Cet horrible trophée leur fut arraché , et il
n'est poiut vrai qu'il ait précédé la voiture du
roi.

Louis XVI revint enfin an milieu d'une af
fluenee eonsidérable, et fut recu par BaiJIy a
I'Hótel-rle-Ville.s-c-Je reviens avec confiance, dit
le roi, au milieu de mon peuple de Paris.-Bailly
rapporte ces paroles a eeux qui ne pouvaient
les entendre, mais iI oublie le mot confiance.
-Ajoutezayec confiance, dit lareine.-Vous
étes plus heureux , reprend Bailly, que si je
l'avais prononeé moi-rnéme.

La famille royale se rendit au palais des Tui
leries, qui n'avait pas été habité depuis un
siecle , et daus lequel on n'avait en le temps
de faire anenn des préparatifs nécessaires. La
garde en fut confiée aux milices parisiennes ,
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et Lafayette se trouva aiusi chargé de répondre
envers la nation de la personne du roi, que
tous les partis se disputaient. Les nobles vou
laient le conduire dans une place forte pour
user en son nom du despotisme ; le parti po
pulaire, qui ne songeait point encore a s'eu
passer, voulait le garder pour cornpléter la cons
titution, el óter un chef ala gUf>ITe civile. Aussi
la malveillanee des privilégiés appela - t - elle
Lafayette un gealier; et pourtant sa vigilance
ne prouvait qu'une chose, le désir sincere d'a-

. .
voir un 1'01.

Des ce moment la marche des partis se pro
nonce d'une maniere nouvelle. L'aristocratie ,
éloignée de Louis XVI, et ne pouvallt exécu
ter aucune entreprise a ses cótés , se répand a
I'étrauger et dans les provinces. C'est depuis
101's que l'émigration commence adevenir con
sidérahle. Un graml nombre de nobles s'en
fuient a Turin , aupres du cornte d'Artois, qui
avait trouvé un asile chez son heau-pere. La,
leur politique consiste a exciter les departe
ments du Midi et a supposer que le roi n'est
pas libre. La reine, qui est autrichienne, et de
plus ennemie de la nouvelle cour formée a
Turin, tourne ses espérances vers l'Autriche.
Le roí, au milieu de ces menées , voit tout,
n'ernpéche rien, et attend son salut de quelque
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part qu'il vienne. Par intervalle , il fait les désa
veux exigés par l'assembIée, et n'est réelle
ment pas libre, pas plus qu'il ne l'eút été a
Turin ou a Coblentz , pas plus qu'il ne l'avait
été sous Maurepas, car le sort de la faiblesse
est d'étre partont dépendante.

Le partí populaire triomphant désorrnais ,
se trouve partagé entre le duc d'Orléans , La
fayette, Mirabeau, Barnave et les Lameth. La
voix publique accusait le dnc d'Orléans et Mi
rabean d'étre auteurs de la derniere insurrec
tion. Des témoins , qui n'étaient pas indignes
de confiance , assuraient avoir vu le duc et Mi
rabean sur le deplorable champ de bataille
du 6 octobre. Ces faits furent démentis plus
tard; mais, dan s le moment, on y croyait. Les
conjurés avaient voulu éloigner le roi, et méme

le tuer, disaient les plus hardis calomniateurs.
Le duc d'Orléans, ajoutait-on , avait voulu étre
lieutenant du róyaume, et Mirabeau ministre.
Aucun de ces projets n'ayant réussi , Lafayette
paraissant les avoir déjoués par sa présence,
passait pour sauveur du roi et pour vainqueur
du duc d'Orléans et de Mirabeau. La cour, qui
n'avait pas encore eu le temps de devenir in
grate, avouait Lafayette comme son sauveur, et
dans cet instant la puissance du général sern
blait imrnense. Les patriotes exaltés en étaient
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effarouchés , et murmuraient déja le nom de
Cromwell. Mirabeau, qui, comme on le verra
bientót , n'avait rien de eommun avee le duc
d'Orléans , était jaloux de Lafayette, et l'ap
pelait Cromwell-Grandissou. L'aristocratie se
condait ses méfiances, et y ajoutait ses propres
calornnies. Mais Lafayette était déterminé ,
malgré tous les obstacles, a soutenir le roi et
la constitution. Pour cela, il résolut d'abord
d'écarter le duc d'Orléans , dont la présence
donnait lieu a beaucoup de hruits , et pouvait
fournir, sinon les moyens, du moins le pré
texte des troubles. Il eut une entrevue avec
le prinee, l'intimida par sa fermeté, et l'obli
gea as'éloigner. Le roi, qui était dans ce pro
jet, feignit, avec sa faiblesse ordinaire, d'étre
contraint a eette mesure; et en écrivant au
due d'Orléans , il lui dit qu'il fallait que lui
ou M. de Lafayette se retirassent; que dans
l'état des opinions le choix u'était pas douteux,
et qu'en conséquence il lui donnait une com
mission pour l'Angleterre. On a su depuis que
M. de Montmorin, ministre des affaires étran
geres, pour se délivrer de l'ambition du due
d'Orléans , l'avait dirigée sur les Pays-Bas, alors
insurgés contre l'Autriche, et qu'il lui avait
fait espérer le titre de duc de Braban t.y:. Ses

~ Voycz les Mémoircs ele Dnmuuriez ,
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amis, enapprenant eette résolution, s'irt-itereut
de sa faiblesse. Plus ambitieux que lui , ils ne
vonlaient pas qu'il cédát ; ils se porterent ehez
Mirabeau , et l'engagerent adénoneer ala tri
bune les violences que Lafayette exercait en
vers le prince. Mirabeau , jaloux déja de la
popularité du général, fit dire au due et a lui
qu'il allait les dénoncer tous deux ala tribune,
si le départ pom l'Angleterre avait Iieu, Le
duc d'Orléans fut ébranlé; une nonvelle som
mation de Lafayette le décida ; et Mirabeau ,
reeevant a I'assemblée un billet qui lui annon
cait la retraite du prinee, s'éeria avee dépit : 1l
ne mérite pas la peine qu'on se donne pour
lui ", Ce mot et beauconp d'autres aussi in
considérés l'ont fait accuser souvent d'étre un
des agents du duc d'Orléans; cependant JI ne
le fut jarnais. Sa détresse , l'imprudence de ses
propos , sa familiarité avee le due d'Orléans ,
qui était d'ailleurs la mérne avec tout le monde,
sa proposition pour la suceession d'Espagne,
enfin son opposition au départ du duc , de
vaient exciter les soup<:;ons; mais il n'en bt
pas moins vrai que Mirabeau était sans parti ,
sans mérne aucun autre but que de détruire

l'aristocratie et le pouvoir arbitraire.

* Vovez la note loa la fin du vohune.
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Les auteurs de ces suppositions auraient da
savoir que Mirabeau était réduit alors a em
prunter les sornmes les plus modiques , ce qui
n'aurait pas eu lieu s'il eút été l'agent d'un
prince immensément riche, et qu'on disait
presque ruiné par ses partisans. Mirabeau avait
déja pressenti la dissolution prochaine de l'é
tal. Une conversation avec un ami intime, qui
dura une nuit tout entiere , dans le pare dt'
Versailles , determina chez lui un plan tout
nouveau ; et il se promit pour sa gloil'e, pour
le salut de l'état, pour sa propre fortune en
fin ( cal' Mirabeau était homme acoriduire tous
ces intéréts ensemble), de demeurer inébrau
lable entre les désorganisateurs et le tróne , et
de eonsolider la monarchie en s'y faisant une
place. La cour avait tenté de le gagner, mais
on s'y était pris gauchement et sans les mé
nagements convenables ayec un homme d'une
grande fierté, et qui voulait conserver sa po
pularité , a défaut de l'estime qu'íl n'avait pas
encore. Malouet , ami de Necker et lié avec
Mirabeau, voulait les mettre tous deux en com
munication, Miraheau s'y était souvent refusé *,
persuadé qu'il ne pourrait jamais s'accorder

• MM. Malouet et Bertrand de Molleville u'ont pas
craint d'écrire le contraire , mais le fait que nous avan

cons est ;1 t tes li: par les témoins les plus di¡;;lIes de Coi,
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avec le ministre. Il y consentit eependanl.
Malouet l'introduisit , et l'incompatibilité des
deux caracteres fut mieux sentie encore apres
cet entretien , oii , de l'aveu de tous ceux qui
étaient présents , Mirabeau déploya la supé
riorité qu'il avait dans la vie privée aussi bien
qu'á la tribune. On répandit qu'il avait voulu
se faire acheter , et que, Necker ne lui ayant
fait aucune ouverture , il avait dit en sortant :
Le ministre aura de mes nouvelles. C'est en
core la une interprétation des partis, mais elle
est fausse. Malouet avait proposé aMirabeau,
qu'on savait satisfait de la liberté acquise, de
s'entendre avec le ministre, et rien de plus.
D'ailleurs, c'est a cette méme époque qu'une
négociation directe s'entamait avec la cour. Un
prince étranger, lié avec les hornmes de tous
les partis , fit les premieres ouvertures, Un
ami, qui servit d'intermédiaire, fit sentir qu'on
n'obtiendrait de Mirabeau ancun sacrifice de
ses principes ; mais que si on voulait s'en tenir
a la constitution, on trouverait en lui un ap
pui inébranlable; que quant aux conditions
elles étaient dictées par sa situation ; qu'il fal
lait, dans l'intérét mérne de cenx qui voulaient
l'employer, rendre cette situation honorable
et indépendante , c'est-a-dire aequitter ses det
tes; qu'enfin on devait l'attacher au UOllVeI
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ordre social, et, sans lui donner actuellement
le ministere , le lui faire espérer dans l'avenir".
Les négociations ne furent entierement ter
minées que deux ou trois mois apres , c'est-a
dire dans les premiers mois de 1790. Les his
toriens, peu instruits de ces détails, et trom
pés par la persévérance de Mirabeau a com
battre le pouvoir, ont placé l'instant de ce
traité plus tard. Cependant il fut a peu prés

conclu des le commencement de 1790. Nous
le ferons connaitre en son lieu.

Barnave et les Lameth ne pouvaient rivali
ser avec Mirabeau que par un plus grand ri
gorisme patriotique. Instruits des négociations
qui avaient Iieu , ils accréditerent le bruit déjá

répandu qu'on allait lui donner le ministere ,
pour lui óter par la la faculté de l'accepter.
Une occasion de l'en empécher se présenta
bientót. Les ministres n'avaient pas le droit
de parler dans l'assemblée. Mirabeau ne vou
lait pas, en arri vant au ministere , perdre la
paro le , qui était son plus grand moyen d'iu
fluence; il désirait d'aílleurs amener Necker a
la tribune pour l'y écraser. Il propasa done
de donner voix consultative aux ministres. Le
parti populaire alarmé s'y opposa saos motif

• Voye1. la note 11 ir la fin du volume,
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plausible, et parut redouter les séductions
ministérielles. Mais ses craintes n'étaient pas
raisonnables, cal' ce n'est point par leurs com
munications publiques avec les chambres que
les ministres corrompent orelinairement la
représentation nationale. La proposition de
Mirabeau fut rejetée , et Lanjuinais , poussant
le rigorisme encore plus Ioin , proposa d'inter
dire aux députés acluels d'accepter le minis
tere. La discussion fut violente. Quoique le
motif de ces propositions fút connu, il n'était
pas avoué ; et Mirabeau , aqui la dissimulation
n'était pas possible, s'écria enfin qu'il ne fallait
pas pour un seul homme prendre une mesure
funeste a l'état; qu'il adhérait au décret , a
condition qu'on interdirait le ministere , non
a tous les députés actuels, mais seulernent a
M. de Mirabeau, député de la sénéchaussée

el'Aix. Tant de franchise et d'audace resterent
sans effet, et le décret fut adopté a l'u~la

Ilimité.
OIl voit comment se divisait I'état entre les

émigrés, la reine, le roi, et les divers chefs
populaires , tels que Lafayette ~ Mirabeau ,
Barnave et Lameth, Aucun événement décisif
comme celui du 14 juillet ou du 50ctobre,
n'était plus possible de long-temps. 11 fallait
que de nouvelles contrariétés irritassent la
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cour et le peuple, et amenassent une rupture
éclatante.

L'assemblée s'était transportée a Paris",
apres avoir re~u des assurances réitérées de
tranquillité de la part de la commune, et la
promesse d'une entiere liberté dans les suf
frages. Mounier et Lally-Tolendal, indignés
des événements des 5 et 6 octobre , avaient
donné Ieur démission , disant qu'ils ne vou
laient étre ni spectateurs ni complices des cri
mes des factieux. Ils durent regretter cette
désertion du bien public, surtout en voyant
Maury et Cazales , qni s'étaient éloignés de
l'assemblée , y rentrer bientót pour soutenir
courageusement et jusqu'au bout la cause
qu'ils avaient ernbrassée. Mounier , retiré en
Dauphiné, assembla les états de la province,
mais bientót un décret les fit dissoudre , sans
aucune résistance. Ainsi Monnier el Lally, qui
a l'époque de la réunion des ordres et du ser
ment du jeu de paume étaient les héros du
peuple , ne valaient maintenant plus rien ases
yeux. Les parlements avaient été dépassés les

premiers par la puissance populaire; Mounier,
Lally el Necker l'avaient été apres eux, et
beaucoup d'autres allaient bientót l'étre,

* Elle tint sa premiere séance a l'Archevéché , le 19 OC

tohre.
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La disette , cause exagérée, mais pourtant
réelIe des agítations, donna encore lieu a un
crime. Le boulanger Francois fut égorgé par
quelques brigands .... Lafayette parvínt asaisir
les coupables, et les livra au Chátelet , tribunal
investí d'une juridiction extraordinaire sur
tous lesdélits relatifs ala révolution. La étaient
en jugement Besenval, et tous ceux qui étaient
accusés d'avoir pris part a la conspiration aris
tocratique déjouée le 14 juillet. Le Chátelet
devait juger suivant des formes nouvelles. En
attendant l'emploi du jury qui n'était pas en
core iustitué, l'assemblée avait ordónné la pu
blicité, la défense contradictoire, et toutes
les mesures préservatrices de l'innocence. Les ..
assassins de Francois furent eondamnés, et la
tranquillité. rétablie. Lafayette et Bail1y pro
poserent a eette oceasion la loi martiale. Vive
rnent eombattue par Robespierre, qui des-
lors se montrait chaud partisan du peuple et
des pauvres, elle fut eependant adoptée par la
majorité ( décret du 2 J octobre). En vertu de
cette loi , les municipalités répondaient de la
tranquillité publique; en cas de troubles, elles
étaient chargées de requérir les troupes ou les
milices ; et, apres trois sommations , elles de-

* 20 octohre.
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vaient ordonner l'emploi de la force eontre
les rassernblements séditieux. Un comité des
recherches fut établi a la commune de París,
et dans l'assemblée nationale, pour surveiller
les nombreux ennemis dont les menées se
eroisaient en tout sens, Ce n'était pas trop de
tous ces moyeos ponr déjouer les projets de
tant d'adversaires conjurés eontre la nouvelle
révolution.

Les travaux constitutionnels se poursui
vaient avee activité. On avait abolí la féodalité,
mais il restait encore a prendre une derniere
mesure pour détruire ces grands corps, qui
avaient été des ennemis coastitués dans I'état
eontre l'état. Le clergé possédait d'immenses
propriétés. Illes avait recues des princes atitre
de gratificatíons féodales , ou des fideles atitre
de legs. Si les propriétés des individus, fruit
et but du travail , devaient étre respectées ,
celles qui avaient été données ades corps pour
un certain objet, pouvaient recevoir de la loi
une autre destination. C'était pour le service
de la religion qu'elles avaient été données, OH

du moins SOtiS ce prétexte; 01' la religion étant

un service public , la loi pouvait régler le moyen
d'y subvenir d'une maniere toute différente.
L'abbé Maury déploya ici sa faconde imper
turbable; il sonna l'alarme chez les proprié-
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taires, les menaca d'un envahissement prochain,
et prétendit qu'on sacri6ait les provinces aux
agioteurs de la capitale. Son sophisme est assez
singulier pour étre rapporté. C'était pour payer
la dette qu'on disposait des biens du clergé;
les créanciers de ce He dette étaient les grancls
capitalistes de Paris; les biens.qu'on leur sacri
fiait se trouvaient dans les provinces: de la,
l'intrépide raisonneur concluait que c'était im
moler la province a la capitale; comme si la
province ne gagnait pas au contraire a une
nouvelle division de ces immenses terres, ré
servées jusqu'alors au luxe de quelques ecclé
siastiques oisifs. Tous ces efforts furent inutiles.
L'évéque d'Autun, auteur.de la proposition, et
le député Thouret, détruisirent ces vains so
phismes. Deja on allait décréter que les hiens
du clergé appartenaient aI'état; néanrnoins les
opposants insistaientencore sur la question
de propriété. On leur répondait que, fussent
ils propriétaires , on pouvait se servir de leurs
hiens, puisque souvent ces biens avaient été
employés dans des cas urgents au service de
l'état, Ils ne le niaient point. Profitant alors
de leur aveu , Mirabeau proposa de changer
ce mOL apparüennent en cet autre : sout ti la
disposition de l'état, et la discussion fut ter
minée sur-le-charnp a une gl'an<.fe majorité
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(loi du 2 novembre). L'assemblée détruisit
ainsi la redoutable puissance du c1ergé, le

\ luxe des grands de l'ordre , et se ménagea ces
immenses ressources financieres qui firent si
long-temps subsister la révolution. En rnéme
temps elle assurait l'existence des curés en dé..
crétant que leurs appointements ne pourraient
pas étre moindres de douze cents franes, et
elle y ajoutait en outre la jouissance d'une
maison curiale et d'un jardin. Elle déclarait ne
plus reconnaitre les voeux religieux, et rendait
la liberté a tous les cloitrés, en Iaissant toute
fois a ceux .qui le voudraient la facultéde con
tinuerla vie monastiqae; et cemme leurs hiens
étaient supprimés , elle y suppléair-par des
pensiona, Poussant méme la prévoyanee plus
Ioin encore, elle établissait une différcnce entre
les ordres riches et les ordres mendiants, el
proportionnait le, traitement des uns et des au
tres a leur anejen état. Elle fit de mérne pour
les pensions ; et , lorsque le janséniste Camus,
voulant revenir a la simplicité évangélique,
proposa de réduire toutes les pensions a un
mérne taux infiniment modique, l'assemblée ,
sur l'avis de Mirabeau , les réduisit proportion..
nellement a lenr valeur actuelle ,et convena
blement a l'ancien état des pensionnaires, On
ne pouvait done pousser plus loin le ménage-

L 14
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men t des habitudes , et c'est en cela que con siste
le »érüahlerespeet ,de la propriété, De mérne ,
quand les protestants expatriés depuis la révo
cation de l'édit 'de Nantes réclamérent leurs
biens, l'assemblée ne leur rendit que ceuxqui
n'étaient pas vendus.

Prudente et pleine de ménagements pOUl'

les personnes, elle traitait audacieusement les
ohoses , et se montrait beaucoup plus hardie
dans les matieres de constitution, On avait fixé
les prérogatives des grands pouvoirs : il s'agis
sait de diviser le tenritoire du royanme. Il
avait toujours été pantagá en provinces ,suc
cessivement unies a l'ancienne France. Ces
provinces, dífférant entre elles de lois, de pri
viléges, de moeuns , formaient l'ensemble le
plus hétérogéne. Sieyes eut ['idée de les con
fondre par une nouvelJe division , qui anéantit
les démarcatiolls anciennes, el ramenát toutes
les parties du royaume aux mémesIois et au
méme esprit. C'est ce qui fut fait par la divi
sien en, d,épartem.en~. Les départements fu rent
divisés en distriets , et les districts en munici
palités. A tous CeS degrés, le príncipe de la
représentation fut admis. L'administration dé
partementale, celIe de district el celle des
communes étaient confiées a un conseil déli
héran't et a un conseil exécutif, également
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électifs.... Ces diverses autorités relevaient les
unes des autres , el' avaieát-dans.Pétendue de
leur ressort les mémea.attrihasious. Le dépar
tement faisait Ia répartition de Timpót entre
les districts, le di&triQt entre les communes ,
et la commune entre les individua. .

L'assemblée fixa ensuite la qualité de citoyen
jouissant des droits politiques. Elle esigea
vingt-cinq ans et la contribution du mare d'a¡.:.:
gent. Chaque indiv:idu réunissant cescondi
tions avait le titre de citoyen actif, et ceux qui
ne l'avaient pas se nornmaient citoyens passifs,
Ces dénoreinations BSS6Z simples furent toun
nées en ridicule.¡-parqeqrte é1e~t:au. dénosni
nations qu'on.s'attache quand.on veut dépl'é-.
cier les choses ; mais elles étaient naturelles et

exprimaient bien leur objeto Le citoyenactif
concourait aux élections pour la formation
des adrninistrations et de l'assemhlée. Lesélec..
tions des députés avaient deux degrés. Aucune
condition n'était exigée pour étreéligihlejoar,
comme 00 l'avait dit a.I'assemblée , on est
électeur pav son existence dans la société , et'
on doitétce éligible par la seule confiance des'
électeurs. .,

Ces travaus , interrompus par mille disous
sions de cireenstance, étaient eependant pous
sés avec une grande ardeur. Le coté droit n'y

\

[4·
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contribuait ·que.parson obstination a les ern
pécher, des qu'ils?agissait de disputer quelque
portien d'influence a la nation, Les députés
populaires, au contraire, quoique formantdi
vers partis , se eonfondaient ou se séparaient
sans choc , suivant leur opinion personnelle.
Ilétait faeile d'apercevoir que ehez eux la
conviction dominait les alliances. On voyait
Thouret , Mirabeau, Duport, Sieyes, Camus,
Chapelier, tour a tour se réunirou se diviser,
suivant leur opinion dans chaque discussion.
Quant aux membres .de la.cnoblesse et du
clergé, ils.ne 'se:~nontraient que daos les dis
cussions de partí. Lesparlements avaient-ils
rendu des arretés contre l'assemblée , des dé
putés ou des écrivains l'avaient-ils offensée, ils
se montraient préts a les appuyer. Ils soute
uaient les commandants militaires centre .le
peuple, les marchands négriers contre les
negres.; ils opinaient centre l'admission des
juifs et pes protestantsa la jouissance des droits
comml1ns. Enfin,qtÍaod Genes;s'éleva centre-la
France , a cause de l'affranchissement de la
Corseet de la.réunion de cette He au royaume,
ils furent pour Genes contre la France. En un
mot, étrangers, indifférellts'dans toutes les
discussions utiles, n'écoutant pas, s'entrete
nant entre eux, ils ne se levaient qne lors-
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qu'il y avait des droits ou de la liberté a re';'
fuser -1'.

Nous l'avons déja dit, iI n'était plus possible
de tenter une grande conspiration a cóté du
roí, puisque l'aristocratieétait mise en fnite ,
et que la cour était environnée de l'assemblée,
du peuple el de la milice nationaIe. Desmou
vements partiels étaient done tout ce que les
mécontents pouvaient essayer. lis fomentaíent
les mauvaises dispositions des officiers qui te
naient a l'ancien ordre de choses, tandis que
les soldats , ayant tour a gagner, penchaient
pourIe nouveaa. Des I'ixes: ·violetites avaient
lieu entre l'armée 'et;1a):popmacMJ souvent les
soldats livraientleurs ehefs illá:mttlt~t'tíde:; qui
les égorgeait; d'autres fois, les Jl1éfián:ces étáient
heureuscment calmées , et toutrentrait en paix
quand les commandants des villes avaient su
se conduire avec un peu d'adresse , et avaient
prété serment de fidélité a la nouvelle consti
tution. Le clergé avait inondé la Hrétagnerle
protestations eontre l'aliénation de ses hiens.
On táchair d' exciter un reste de fanatisme reli
gienx dans les provinces oú l'ancienne supers
titien-régnait-encore. Les parlements furent

* Sur la maniere d'étre des députésde la droitej voyez
un extrait des Mémoires de Ferriere, note n ,·a la fin du
'vollime.



!A14 RÉV'OLUTION FR;\.NQAISE.

aussí eropl()Y~8, él on renta un dernier essai
de Ieur autorité, Leurs vaeanees avaient été
prorQgé~l>arl'assemblée , paree qu'en atten
dant 4e' les dissoudre , ellene voulait pas avoir
a discuter avec eux. Les eharnbres des vaca
tions rendaient la j ustice en leur absence. A
Rouen, a Nantes, a Rennes,· elles prirent des
arrétés , oú elles déploraient la ruine de l'an
eienne monarchie , la violation de ses lois ; et ,
saos nommer l'assemblée , semblaient l'indi
quer eorome la cause de tous les maux. Elles
furent appeléesilla barre e' .eensuréea.aveb
mét¡<tgement,(J;eU~h.dlJll.tklnt'$',t OOOlme·pm6
.cou~bl~f'·· ftI.\. ,déclal'ée, iaeapable de remplir
ses fonctiona-Celle de Mel:a avait insinué que
le roi-n'était pas libre;et c'étaitIá.j comme
nous l'avons dit, la politique des mécontents.
Nepouvant se, servir du roi , ils cherchaient a
le représenter eomme en état d'oppression, et
voulaient vannuler ainsi toutes 16& Iois qu'il
paraissait consentir.. Lui-mérne semblait secon
del' ¡~tte ~Iit¡q»e.lln'avait pas voulu rappe
l~r ses gardes-du-corps renvoyés aux5 el 6
octobre , et se faisait garder par la miliee na
tionale , au .milieu de laquelleil se savait en
súreté. Son intention était de paraitre captif.
La eommune de París déjoua cette trop petite
ruse , en priant le roi de rappeler ses garde~
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ce qu'il refusa sous de vains prétextes , et par
l'intermédiaire de la reine ....

L'année i 790 venait de commencer, et une
agitation généi'ale se faisait sentir. Trois mois
assez calmes s'étaient écoulés depuis les 5 et 6
octobre, et l'inquiétude semblait se renouve
ler. Les grandes agitations sont suivies de
repos, et ces repos de petites crises , jusqu'á
des crises plus grandes. 00 aecusait de ces
troubles, le clergé, la noblesse , la cour, l'An
gleterre méme, qui chargea son ambassadeur
de la justifier. Les compagnies soldées de la
ganle nationale furent elles - mémes atteintes
de cette inqniétude générale. Quelques soldats
réunis aux Champs-Élysées demanderent une
augmentation de paie. Lafayette.présent par·
tont, accourut, les dispersa, les punit, el ré
tablit le calme dans sa ,troupe tonjours fidele ,
malgré ces légeres interruptions de discipline.

00 parlait surtout d'un complot contre l'as
semblée el la municipalité , dont le chef sup
posé était le marquis de Favras. 11 fut arrété

avec éc1at, et livré au Chátelet. On répandit
aussitót que Bailly et Lafayette avaient dú étre
assassinés; qne douze cents chevaux étaient
préts a. Versailles pourenlever le roi; qu'une

• Voyez la note 1'1 a la fin du volume.
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armée , eomposée de Suisses et de Piémontais,
devait le reeevoir, et marcher sur Paris. L'a
larrne se répandit; on ajouta que Favras était
l'agent secret des personnages les plus élevés.
Les soupc;ons se dirigerent sur Monsieur, frere
du roi. Favras avait été dans ses gardes, et avait
de plus négocié un emprunt pour son compte.
Monsieur, effrayé de l'agitation des esprits, se
présenta a l'Ho_tel-de-Ville, prote~ta contre les
iusinuatious dont il était l' objet, expliqua ses
rapports avec Favras, rappela ses dispositions
populaires , manifestées autrefois dans l'assem
blée des notables, et demanda aétre jugé, non
sur les hruits publics, mais sur son patriotisme
connu et point dérnenti *. Des applaudisse
ments universels couvrirent son discours, et
il fut reconduit par la foule jusqu'á sa de
meure,

Le proces de Favras fut continué. Ce Favras
avait couru I'Europe, épousé une princesse
étrangere , et faisait des projets pour rétablir
sa fortune. II en avait fait au 14 juillet, aux 5
et 6 octobre , et dans les derniers mois de 1790.
Les témoins qui l'accusaient précisaient son
dernier plan. L'assassinat ele Baillyet de La
fayette, l'enlevement du roi paraissaient faire

• Voyez la note 14 a la fin du volume.
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partie de ce plan; mais on n'avait aucune
preuve que les douze cents chevaux fussent
préparés , ui que l'armée suisse ou piémontaise
fút en mouvement. Les circonstances étaient
pell favorables a Favras. Le Chátelet venait
d'élargir Besenval et autres impliqués dans le
complot du J 4 juillet ; l'opinion était mécon
ten te. Néanmoins Lafayette rassura les mes
sieurs du Chátelet , leur demanda d'étre justes,
etIeur promit que Ieur jugement, q uel qu'il
fút , serait exécuté.

Ce preces fit renaitre les soup~ons contre la
cour. Cesnouveaux projets la faisaient paraitre J

incorrigihle; car, au milieu méme de París, on
la voyait conspirer encore. On conseilla done
au roi une démarche éclatante qui püt satis
faire J'opinion publique.

Le 4 février 1790, I'assernblée fut étonnée
de voir quelques changements dans la dispo
sitien de la salle. Un tapis a fleurs de lis re
-couvrait les marches du bureau. Le fauteuil
des secrétaires était rabaissé ; le présideut était
debout a coté du siége oú il était ordinaire
ment assis. Voici le roi , s'écrient tout-a-coup
les huissiers ; et Louis XVI entre aussitót dans
la salle. L'assemblée se leve a son aspect, et il
est recu au milieu des applaudissements, Une
foule de spectateurs rapidement accourus oc-
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cupent les tribunes, envahissent toutes les pal'
ties de la salle, et attendent avec la plus grande
impatience les paroles royales. Louis XVI
parle debout a l'assemblée assise: il rappeHe
d'abord les troubles auxquels la Frarrce s'est
trouvée en proie , les efforts qu'il a faits pOUI'

les calmer, et ponr assurer la subsistance du
peuple; il récapitule les travaux des représen
tants, en déclarant qu'il avait tenté les mémes

choses dans les assemblées provinciales; il
montre enfin qu'il avait jadis manifesté lui
mérne les vceux qui vierinent d'étre réalisés.
U ajoute qu'il eroit devoir plus spécialement
s'unir aux représentants de la nation , dans un
moment oú on lui a soumis les décrets desti
nés a établir dans le royaume une organisa
tion nouvelle. 11 favorisera, dit-il , de tout son
pouvoir, le succés de cette vaste organisation;
toute tentative contraire serait coupable et
poursuivie par tous les moyens. A ces mots,
des applaudissements retentissent. Le roi pour
suit; et, rappelant ses propres sacrifices, il
engage tous ceux qui out perdu quelque chose
a irniter sa résignation, et a se dédommager
de leurs pertes par les biens que la constitu
tion nouvelle promet a la France. Mais, lors
qu'apres avoir promis de défendre cette cons
titution , il ajoute qu'il fera davantage encore ,
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et que, de concert avec la reine, il préparera
de honne heure l'esprit et le coeur de son fils
au nouvel ordre de choses , et l'habituera a
étre heureux du bonheur des Francais , des
cris .d'amour s'échapp. de toutes parts,
toutes les rnains sont tendues vers le monarque,
tous les yeux cherchent la mere et l'enfant,
toutes les voix les demandent; les transports
sont universels. Enfin le roi termine son dis
eours en recommandant la concorde et la paix
a ce bon peuple dont on l'assure qu'il est aimé,
quand on veut le consoler de ses peines *.
A ces derniers mots, tous les assistants écla
tent en témoignages de reconnaissance. Le
président fait une courte réponse o.n il ex
prime le désordre de sentiment qui regne
dans tous les coeurs. Le prince est reconduit
aux Tuileries par la multitude. L'assemblée Iui
vote des remerciments a lui et a la reine. Une
nouvelle idée se présente : Louis XVI venait
de s'engager a maintenir la constitution; c'é
tait le cas pour les députés de prendre cet
engagement a leur tour. On propose done le
serment civique , et chaque député vient jurel'
d'étre fidele ti la nation , ti la loi el au roí;
el de maintenir de tout son pouvoir la consti-

.. Voyez la note 15 a la /in du volume,
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tution décrétée par l'assemblée nationale el
acceptée par le roí. Les suppléants , les dépu
tés du commerce, demandent apréter le ser
ment a leur tour; les tribnnes, les amphi
théátres les imitenti~ et de toutes parts on
n'entend plus que ces mots : -le le jure.

Le serment fut répété al'Hótel-de-Ville , et de
communes en communes par toute la France.
Des réjouissances furent ordonnées ; l'effusion
parut génórale et sincere. C'était le cas san s
doute de recommencer une nouvelle conduite,
et de ne pas rendre cette réconciliation inutile
cornme toutes les autres j mais le soir méme ,

tandis que Paris brillait des feux allumés pour
célébrer cet heureux événement , la conr était
déjá revenue a son humeur, et les députés po
pulaires y recevaient un accueil tout différent
de celui qui était réservé aux députés nobles.
En vain Lafayette , dont les avis pleins de sens
et de zele n'étaient pas suivis , répétait a la
cour, que le roi ne pouvait plus balancer, et
qu'il devait s'attacher entierement au partí po
pulaire , et s'efforcer de gagner sa confiance;
que pour cela ji fallait que ses intentions ne
fussent pas seulernent proclamées a l'assern
blée, rnais qu'elles fussent manifestées par ses
moindrrs actions; qu'il devait s'offenser du
moindre propos équivoqne tenu devant lui,
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et repousser le moindre doute exprimé sur sa
volonté réelle ; qu'il ne devait montrer ni con
trainte, ni mécontentement, ne laisser aucune
espérance secrete aux aristocrates ; et enfin
que les ministres devaient étre unis, ne se
permettre aucune rivalité avec l'assemblée , et
ne pas l'obJiger a recourir sans cesse a l'opi
nion publique. En vain Lafayette répétait - il
ces sages conseils avec des instauces respec
tueuses ; le roi recevait ses lettres, le trouvait
horméte homme; la reine les repoussait avec
bumeur, et semblait rnérne s'irriter des res
pects du généra1. Elle accueillait bien mieux
Mirabeau, plus influent , mais eertainement
moins irréprochable que Lafayette.

Les communications de Mirabeau avec la
cour avaient continué. 11 avait mérne entre
tenu des rapports avec Monsieur , qne ses opi
nions rendaient plus accessible au partí pOpll
laire, el il lui avait répété ce qu'il ne cessait
d'exprimer ala reine et aM. de Montmorin,
c'est que la monarchie ne pouvait étre sauvée
que par la liberté. Mirabeau fit enfin des con
ventions avec la cour, par le secours d'un in
termédiaire. Il énonca ses príncipes daos une
espece de profession de foi, il s'engagea a ne
pas s'en écarter , et a soutenir la cour tant
qu'elle demeurerait sur la méme ligne. On lui
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donnait en retour un traitement assez consi
dérable, La morale sans doute condamne de
pareils traités, et on veut que le devoir soit
fait pour le elevoir seul. Mais était-ce la se ven
dre? Un homme faible se fút vendu sans doute ,
en sacrifiant ses principes, mais le puissant
Mirabeau,loin de sacrifier les siens , yamenait
le pouvoir, et recevait en échange les secours
que ses grands besoins et ses passions désor
données lui rendaient indispensables. Diffé
rent de ceux qui livrent fort eher de faibles
talents et une láche conscience, Mirabeau,
inébranlable dans ses principes , combattait
alternativement son parti Oll la cour , comme
s'i] n'avait pas attendu du premier la popula
rité, et de la seconde ses moyens d'existence.

/ '

Ce fut a tel point que les historiens , ne pou-
vant pas le eroire allié de la cour qu'il eom
battait, n'ont placé que dans l'année 1791 son
traité, qui a été fait eependant des les pre
miers mois de 1790. Mirabeau vit la reine, la
charma par sa supériorité , et en recut un ac
eueil qui le flalta beaucoup. Cet homme ex
traordinaire était sensible a tous les plaisirs, a
eeux de la vanité comme a eeux des passions.
Il fallait le prendre avec sa force et ses fai
hlesses, et l'employer au profit de la cause
commune, Outre Lafayette et Mirabeau, la
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cour avait encere Bouillé, qu'il est temps de
faire connaitre.

Bouillé, plein de courage, de droiture et de
talents, avait tous les penchants de l'aristo
cratie , et ne se distinguait d'elle que par
moins d'aveuglement et une plus grande hahi
tude des affaires. Retiré a Metz , commandant
la une vaste étendue de frontieres , et une
grande partie de l'armée, il táchait d'entrete
nir la méfiance entre ses troupes et les gal'de~

nationales, afio de eonserver ses soldats a la
cour ", Placé la en expeetative, il effrayait le
partí populaire, et semblait le général de la
monarehie, eomme Lafayette eelui de la cons
titution. Cependant l'aristocratie lui déplai
sait , la faiblesse du roi le dégoútait du service ,
et il l'eút quitté s'il n'avait été pressé par
Louis XVI d'y demeurer. Bouillé était plein
d'honneur. Son serrnent prété , il ne songea
plus qu'a servir le roi et la constitution. La
cour devait done reunir Lafayette, Mirabeau
et Bouillé ; et par eux elle aurait eu les g~rdes

nationales , l'assemblée et l'armée, e'est-a-dire ,
les trois puissances du jour.Quelques motifs,
il est vrai , divisaient ces trois personnage~.

Lafayette, plein de bonne volonté , était prp{

* C'est fui qui le dit dans ses Mémnires.
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as'unir avec tous ceux qui voudraient servir
le roi et la constitution ; mais Mirabeau jalou
sait la puissance de Lafayette, redoutait sa
pureté si vantée, et semblait y voir un repro
che. Bouillé haíssait en Lafayette une convic
tion exaltée, et peut-étre un ennemi irrépro
chable; il préférait Mirabeau, qu'il croyait plus
maniable, et moins rigoureux dans sa foi po
litique. C'était a la cour á unir ces trois hom
mes, en détruisant leurs motifs particuliers
d'éloignement. Mais il n'y avait qu'un moyen
d'union , la monarchie libre. Il fallait done s'y
résigner franchement, et y tendre de toutes ses
forces. Mais la cour toujours incertaine, sans
repousser Lafayette, l'aecueillait froidernent ,
payait Mirabeau qui la gourmanclait par inter
valles, entretenait l'humeur de Bouillé contre
la révolution, regarclait l'Autriche avec espé
rance , et laissait agir l'émigration de Turin.
Ainsi fait la faiblesse : elle eherehe a se don
ner des espérances plutót qu'a s'assurer le
succes , el elle ne parvient de eette maniere
qu'á se perdre , en inspirant des soup(,;ons qui
irritent autant les partis que la réalité mérne,

cal' il vaut mieux les frapper que les menacer.
\1 En vain Lafayette, qui voulait faire ce que
la cour ne falsait pas, écrivait-il aBouillé , son
parent, pour l'engager a servir le tróne en
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eommun , et par les seuls moyens possibles ,
ceux de la franchise et de la liberté; Bouillé,
mal inspiré par la cour, répondait froidemcnt
et d'une maniere évasive, et, sans rieu tenter
contre la constitution, continuait a se rendre
imposant par le secret de ses intentions et la
force de son armée.

Cette réconciliation du [~ février, qui aurait
pu avoir de si grands résultats, fut done vaine
et inutile. Le preces de Favras fut achevé, et
soit crainte, soit conviction, le Chátelet le
condamna a étre pendu. Favras montra, dans
ses derniers moments, une fermeté dig~le d'un
martyr, et non d'un intrigant. Il protesta de
son innocence, et demanda a faire une décla
ration avant de mourir. i}échafaud était dressé

sur la place de Greve, On le conduisit a I'Hótel
de - Ville, oú il derneura jusqu'a la nuit. Le
peuple voulait voir pendre un marquis , et at
tendait avec impatience cet exemple de l'éga
lité dans les supplices. Favras rapporta qu'il
avait en des cornmunications avec un grand de
l'état , qui l'avait engagé a disposer les esprits
en faveur du roí. Cornme il fallait faire q uelques
dépenses, ce seigneur lui avait donné cent
Iouis qu'il avait .acceptés. II assura que son
(Time se bornait la, el il ne nomrna personne.
Cepenrlant il demanda si l'aveu des noms

J. 11)
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pourrait le sauver. La réponse qu'on luí fit ne
I'ayant pas satisfait , en ce cas , dit-il, je mour
rai avec mon secret; et il s'achernina vers le
lieu du supplice avec une grancle fermeté. La
nuit régnait sur la place de l'exécution , et on
avait éclairé jusqu'a la potence. Le peuple se
réjouit de ce spectacle , content de trouver de
l'égalité mérne a l'échafaud; il Y méla.d'atroces
railleries , et parodia de diversos manieres le
supplice de cet infortuné. Le corps de Favras
fut renda a sa famille, et de nouveaux événe
ments firent hientót oublier sa mort a ceux
qui l'avaient puní, et a ceux qui s'en étaient
servis.

Le clergé désespéré continnait d'exciter de
petites agitations sur"'toute la surface de la
France. La noblesse eomptait heaucoup sur
son influence parmi le peuple. Tant que l'as
semblée s'était eontentée, par un décret , de
mettre les biens ecclésiastiques ala disposition
de la nation, le c1ergé avaitespéré que I'exé
cution du décret n'aurait pas Iieu ; et, pour la
rendre inutile , il suggérait milIe mayens de
subvenir aux besoins du trésor. L'abbé Manry
avait proposé un impót sur le luxe, et l'abbé
de Salsede lui avait répondu en proposant, a
son tour, qu'aucun ecclésiastique ne püt avoir
plus de mille écus de revenus, Le riche abbé

•
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se tut a une motion pareille. Une autre fois ,
en discutant sur la dette de l'état , Cazales avait
conseillé d'examiner, non pas la validité des
titres de chaque créauce • mais la créance elle
me me , son origine et son motif; ce qui était
renouveler la banqueroute par le moyen si
odieux et si usé des chambres ardentes. Le
clergé, ennemi des créanciers de l'état aux
queIs iI se croyait sacrifié , avait soutenu la pro
position malgré le rigorisme de ses principes
en fait de propriété. Maury s'était emporté
avee violence et avait manqué a I'assemhlée ,
en disant aune partie de ses membres, qu'ils
n'avaient que le courage de la honte. L'assem
blée en avait été offensée , et voulait l'exclure
de son sein. Mais Mirabeau , qui pouvait se
croire attaqué, représenta ases collegues que
chaque député apparrenait a ses commettants,
et qu'on n'avait pas le droit d'en exclure un
seul. Cette modération convenait ala véritable
supériorité; elle réussit , et Maury fut plus puni
par une censure qu'il ne l'eút été par l'exclu
sion. Tous ces moyens inventés par le clergé,
pour mettre les créanciers de l'état asa place,
ne lui servirent de rien, et l'assembIée décréta
la vente de 400 millions de biens du domaine
et de l'Église. Désespéré alors, le clergé fit
courir des écrits parmi le penple, et répandit

IS.
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que le projet des révolutionnaires était d'atta
quer la religion catholiqne. C'est dans les pro
vinces du Midi qn'il espérait obtenir le plus
de succes. On a Vil que la premiéreémigration
's'était dirigée vers Turin. C'est avec le Lan
guedoc et la Provence qu'elle entretenait ses
principales communications. Calonne, si céle
bre sous les notables, était le ministre de la
cour fugitive. Deux partís la divisaient : la
haute noblesse voulait maintenir son ernpire ,
et redoutait l'intervention de la noblesse de
province , et surtout de la bourgeoisie. Aussi ne
voulait-elle recourir qu'a l'étranger ponr réta
blir le tróne. D'ailleurs, user de la religion,
eomme le proposaient les émissaires des pro
vinces, lui semhlait ridiculeá elle qui s'était
égayée pendant un siecle des plaisanteríes de
Voltaire. L'autre parti, composé de petits no
hles, de bourgeois expatriés, voulait combattre
la passion de la liberté par une autre plus forte,
eelle du fanatisme, et vainere avec ses seules
forces, sans se mettre ala merci de l'étranger.
Les premien. alléguaient les vengeances per
sonnelles de la gnerre civile, pour excuser
l'interventíon de l'étranger; les seconds soute
naient que la guerre civile comportait l'effusion
dn sang, mais qu'il ne fallait pas se souiller
d'une trahison. Ces derniers , plus eonragellx,
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plus patriotes, mais plus féroces, ne devaient
pas réussir dans une eour oú régnait Calonne.
Cependant, comme OH avait besoin de tout 'le
moade , les comrnunications furenl continuées
entre Turin et les provinces méridionales. On
se décida aattaquer la révolution par la guerre
étrangere et par la guerre civile, et pour cela,
on tenta de réveilIer l'ancien fsnatisme de ces
contrées ".

Le clergé ne négligea rieu pour seconder ce
plan. Les protestants excitaient dans ces pays
l'envie des catholiques. Le cIergé profita de
ces dispositions , et surtout des solennités da
Páques. A Montpellier, á Nimes , aMontauban,
l'antique íanatisme fut réveillé par tous leos
moyens.

Charles Lameth se plaignita la tribune de
ce qu'on avait abusé de la quinzaine de Páques
pour égarer le peuple et l'exciter eontre les
lois nouvelIes. A ces mots, le cIergé se souleva,
et voulut quitter l'assemblée. L'évéque de Cler
mont en fit la menace, et une fouJe d'ecclé
siastiques déja debout allaient sortir, mais on
rappela Charles Lameth 'a l'ordre, et le tU'7
multe s'apaisavCependant la vente des biens
du clergé était mise a exécution; il en était

* Voycz la note 1611 la lin du volume.
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aigri, et ne négligeait aueune occasion de faire
éclater son ressentiment. Dom Gerle, ehartreux
plein de bonne foi dans ses sentiments religieux
etpatriotiques , demande un jour la parole, et
propose de déclarer la religion catholique, la.
seule religion de l'état ': Une foule de députés
se lévent aussitót , et se disposent a voter par
aeclamation, en disant que e'est le cas pour
l'assemblée de se justifier du reproche qU'OlI
lui a fait d'attaquer la religion eatholique. Ce
pendant que signifiait une proposition pareille?
Ou le décret avait pour but de donner Un pri
vilége a la religion eatholique, et aueune ne
doit en avoir; ou il était la déclaration d'un
fait, c'est que la majorité francaise était catho
lique; et le fait n'avait pas besoin d'étre dé
ciaré. Une telle proposition ne pouvait done
étre accu eillie, Aussi, malgré les efforts de la
noblesse et dn clergé, la diseussion fut ren
voyée au lendemain. Une foule immense était
aeeourue; Lafayette, averti que des malveil
lants se disposaient aexciter du trouble, avait
doublé la garde. La discussion s'ouvre : un
ecclésiastique menace l'assemblée de malé
diction; Maury pousse ses eris accoutumés;
Menon répond avee calme atous lesreproehes

~. Séance du 12 avriL
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faits a l'assemblée, et dit qu'on ne peut rai
sonnablement ras l'accnser de vouloir abolir
la religion catholique , a l'instant oú elle va
mettre les dé penses de son culte au rang des
.dépenses publiques; il propose done de passer
al'ordre du jour. Dom Gerle , persuadé , retire
alors sa motion, et s'excuse d'avoir excité un
pareil tumulte. M. de Larochefoueault pré
sente une rédaction nouvelle, et sa proposition
succede a celle de Menou. Tout-a-coup un
membre du coté droit se plaint de n'érre pas
libre, interpelle Lafayette, et lui demande
pourquoiil a doublé la garcle. Le motif n'était
pas suspect , cal' ee n' était pas le coté gauehe
qui pouvait redouter le peuple, et ce n'était
pas ses amis que Lafayette cherchait aproté
gel'. Cette interpellation augmente le tumulte ;
néanrnoins la discussion continue. Dans ces
débats , on cite Louis XfV:- (eJe ne suis pas
étonné, s'écrie alors Mirabeau , qu'on rappelle
le regne oú a été révoqué l'édit de Nantes;
mais songez que de eette trihune oú je parle,
j'apercois la fenétre fatale d'oú un roi , assassin
de ses sujets, mélant les intéréts de la. terre a
ceux de la religioIl , donna le signal ele la Saint
Barthélemy. » Cette terrible apostrophe ne ter
mine pas la discussion qui se prolonge encore.
La proposition du due de Larochefoucault
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est en fin adoptée, L'assemblée déclare que ses
sentirnentssont connus , mais que, par respect
pour la liberté des consciences , elle ne peut
ni ne doit délibérer sur la proposition qui Iui
est soumise.

Quelques jours étaient apeine écoulés, qu'un
autre moyen fut encore employé pour mena
cer l'assemblée et la dissoudre. La nouvelle
organisation du royaume était achevée, le
peuple allait étre convoqué pour élire ses roa

gistrats, et on imagina de lui faire nommer en
méme temps de nouveaux députés, ponr rem
placer ceux qui composaient l'assemblée ac
tuelle. Ce moyen, proposé et discuté une au
tre fois, avait déja été repoussé. Il fut renou
velé en avril 1790. Quelques cahiers bornaient
les pouvoirs a un an; il Y avait en effet prés
d'une année que l'assernblée était réunie. Ou
verte en mai 1789, elle touchait au mois
d'avril 1790. Quoique les cahiers eussent été
annulés , quoiqu'on eút pris l'engagement de
ne pas se séparer avant l'achevement de la
constitution , ces hommes ponr lesquels il n'y
avait ni décret rendu, ni serment prété , quand
il s'agissaitd'aller a leur but, proposent de
faire élire d'autres députés et de leur céder la
place. Maury, chargé de cette journée , s'ac
quitte de son role avec autant d'assurance
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que jamais , mais avec plus d'adresse qu'á son
ordinaire. Il en appelle lui-méme a la souve
raineté du peuple, et dit qu'on ne peut pas
plus long-temps se mettre a la place de la na
tion , et prolonger des pouvoirs qui ne sont
que temporaires, n demande aquel titre on
s'estrevétu d'attributions souveraines; il sou
tient que cette distinction entre le pouvoir
législatif et constituant est une distinction chi
mérique, qu'une convention souveraine ne
peut exister qu'en l'absence de tout gouverne
ment jet que si l'assemblée est cette conven
tion , elle n'a qu'a détróner le roi et déclarer

le tróne vacant. Des cris l'interrompent a ces
mots, et manifestent l'indignation générale.
Mirabeau se leve alors avec dignité : « On
« demande, dit-il , depuis quand les députés
( du peuplesont devenus convention natío
« nale? Je réponds : C'est le jour oú , trou
« vant l'entrée de leurs séances environnée de
« soldats, ils allerent se réunir dans le premier
« endroit oú ils purent se rassembler, pour
« jurer de plutót périr que de trahir et d'aban
« donner les droits de la nation. Nos pouvoirs ,
« qnels qu'ils fussent, ont changé ce jour de
,( nature. Quels que soient les pouvoirs que
« nous avons exercés , nos efforts, nos tra
« vaux les ont légitimés : l'adhésion de toute
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{( la nation les a sanctifiés, Vous vous rappelez
« tous le mot de ce grand homme de l'antiqui
{( té, qui avait négligé les formes légales pour
« sauver la patrie. Somrné par un trihun fac
{( tieux de dire s'il avait observé les lois, il
l( répondit : Je jure que j'ai sauvé la patrie.
« Messieurs (s'écrie alors Mirabeau en s'adres
{( sant aux députés des communes), je jure
{( que vous avez sauvé la France ! »

A ce magnifique serment, dit Ferrieres , I'as
semblée tout entiére , eomme entrainée par
une inspiration subite , ferme la discussion , et
décrete que les réunions électorales ne s'occu
peront point de l'élection des nouveaux dé
purés.

Ainsi ce nouveau moyen fut encore inutile,
et I'assemblée put continuer ses travaux. Mais
les troubles n'en continuérent pas rnoins par
toute la Fnance. Le commandant De Voisín fut
massacré par le peuple; les forts de Marseille
furent envahis par la garde nationale, Des
mouvements en sens contraires eurent lieu a
Nimes et a Montauhan. Les envoyés de Turin
avaient excité les catholiques ; ils avaient faít
des adresses , dan s lesquelles ils déclaraient la
monarchie en danger, et demandaíent que la
relígíon catholique fút déclarée religion de ré
tato Une proclamation royale avait en vain ré-
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pondu; ils avaient répliqué. Les protestants en
étaient venus aux prises avec les catholiques;
et ces derniers, attendant vainement les se
cours promis par Turin , avaient été enfin re
poussés. Diverses gardes nationales s'étaient
mises en mouvement, pour secourir les pa
triotes contre les révoltés; la lutte s'était ainsi
engagée, et le vicomte de Mirabeau, adver
saire déclaré de son illustre frere , annoncant
lui-méme la guerre civile du haut de la trihune ,
sembla, par son mouvement , son geste, ses
paroles, la jeter dan s l'assemblée.

Ainsi, tandis que la partie la plus modérée
des députés táchait d'apaiser l'ardeur révolu
tionnaire, une opposition indiscrete excitait
une fievre que le repos aurait pu calmer , et
fournissait des prétextes aux orateurs populai
res les plus violents, Les clubs en devenaient'
plus exagérés. CeIui des Jacobins, íssu du club
Breton, et d'abord établi a Versailles, puis a
Paris, l'emportait sur les autres , par le nom
bre, les talents et la violence. * Ses séanoes
étaient suivies comme celles de l'assemblée
elle-méme, Il devancait toutes les questions

.. Ce club, dit des A mis de la constitution , fut trans
féré aParis en octobre ) 789, et fut connu a101's sous le
nom de club des Jacobins, paree qu'il se réunissait dans
une salle du couvent des Jacobins, rue Saint-Honoré,
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que celle-ci devait traiter, et émettait des dé
cisions, qui étaient déja une prévention pour
les législateurs eux-mémes. La, se réunissaient
les principaux députés populaires, et les plus
obstinés y trouvaient des forces et des excita
tions. Lafayette , pOl1r combattre cette terrible
influence, s'était concerté avec BailIy et les
homrnes les plus éclairés , et avait formé un .au
tre club, dit de 89, et plus tard des Feuillants "..
Mais le moyen était impuissant ; une réu...
Ilion de cent hommes calmes et instruits ne
pouvait appeler la foule comme le club des
Jacobins, oú onse livrait a toute la véhémence
des passions populaires. Fermer les clubs eút

été le seul moyen, mais la cour avait trop peu
de franchise et inspirait trop de défiance, pour
que le parti populaire songeát a employer une
·ressource pareille. Les Lameth dominaíent au
club des Jacobins. Mirabeau se montrait égale
ment dans l'un et dans l'autre; il était évident
a tous les yel1x que sa place était entre tous
les partís. Une occasion se présenta hientót oii
son role fut encore mieux prononcé, et o u il
remporta pour la monarchie un avantage mé
morable, comme HOUS le verrons ci-apres.

.. Fo-rmé le 12 mai,
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CHAPITRE V.

'liiil'G'"

Étatpolitique et dispositions des puissances étrangéres
en 1790. - Discussions sur le droit de la paix et de la
guerreo _ Premiére institution du papier-monnaie OH

des assignats, - Organisation judiciaire. - Constitu
tion civile du c1ergé.- Abolition des litres de noblesse.
- Anniversaire du 14 juillet. Féte de la prerniére fédé
ration. - Révolte des troupes aNancy. - Retraite de
Necker. - Projets de la cour el de Mirabeau. -]<'or·
mation du camp de Jales. - Serment civique imposé
aux ecclésiastiques.

A. L'ÉPOQUE oú nous sornmes arrivés,· la
révolution francaise commencait d'attirer les
regards des souverains étrangers; son langage
était si élevé , si ferme; il avait un caractere
de généralité qui semblait si bien le rendre
propre a plus d'un peuple, que les princes
étrangers durent s'en effrayer. On avait pu
croire jusque-lá a une agitation passagere ,
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mais les succes de l'assemblée, sa fermeté, sa
constance inattendue , et surtout l'avenir qu'eIle
se proposait et qu'elle proposait a toutes les
nations, durent lui attirer plus de considéra
tion et de haine , et lui mériter l'honneur d'oc
cuper les cabinets. L'Europealors était divisée
en deux grandes ligues ennemies: la ligue
anglo-prussienne d'une part, el les cours im
périales de l'autre,

Frédéric-Guillaume avait succédé au grand
Frédéric sur le tróne de la Prusse, Ce prinee
mobile et faible, renoncant a la politique de
son illustre prédécesseur, avait abandonné l'al
lianee de la France pour ceHe de I'Angleterre.
Uni a cette puissance , il avait formé cette fa
meuse ligue anglo-prussienne, qui tenta de si
grandes choses et n'en exécuta aucune ; qui
souleva la Suede , la Pologne, la Porte, contre
la Russie et l'Autriche; abandonna tons eeux
qu'elle avait soulevés, et contribua méme a
les dépouiller, en partageant la Pologne.

Le projet de l'Angleterre -et de la Prusse
réuniesavait été de ruiner la Russie el I'Au
triche , en suscitant eontre elles la Suede oú
régnait le chevaleresque Gustave, la Pologne
gémissant d'un premier partage, et la Porte
courroucée des invasions russes, L'intention
particuliere de l' Angleterre, dans cette ligne,
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était de se venger des secours fournis aux
colonies américaines par la France , sans lui
déclarer la guerreo Elle en avait trouvé le
moyen en mettant aux prises les Turcs et les
Russes, La Franee ne pouvait demeurer neu
tre entre ces deux peuples san S s'aliéner les
Turcs, qui cornptaient sur elle, et sans per- .
dre ainsi sa domination commerciale dans le
Levant, D'autre part, en participant a la
gilerre , elle perdait l'alliance de la Russie ,
avee laquelle elle venait de conclure un traité
infiniment avantageux, qui lui assurait les bois
de construction, et tous les objets que le Nord
fournit abondamrnent a la marine. Ainsi dans
les deux cas, la France essuyait un dornmage.
En attendant , I'Angleterre disposait ses forces
et se préparait a les déployer au besoin. D'ail
Ieurs , voyant le désordre des finances sous
les notables, le désordre populaire sous la cons
tituante, elle croyait n'avoir pas besoin de la
guerre, et on a pensé qu'elle airnait encore
mieux détruire la France par les troubles inté
rieurs que par les armes. Aussi I'a-t-on accusée
toujours de favoriser nos discordes.

Cette ligue anglo-prussienne avait fait livrer
quelques batailles, dont le succes fut balancé.
Gustave s'était tiré en héros d'une position oú
il s'était engagé en aventnrier. La Hollanrle in-
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surgée avait été soumise au stathouder par les
intrigues anglaisos et les armées prussiennes.
L'habile Angleterre avait ainsi privé la France
d'une puissante alliance maritime; et fe mo
narque prussien, qui.ne cherchait que des
succes de vanité , avait vengé un outrage fait
par les états de Hollande aI'épouse du stat
houder, qui était sa propre soeur. La PoLogne
achevait de se constituer, et allait prendre les
armes. La Turquie avait été battue par la Rus
sie, Cependant la mort de l'empereur d'Au
triche , Joseph Il, survenue en janvier 1790,
changea la face des événements, Léopold, ce
prince éclairé et pacifique, dont la Toscane
avait béni l'heureux regne, lui succéda, Léo

pold, adroit autant que sage, voulait mettre
fin a la guerre, et pour y réussir il employa
les ressources de la séduction, si puissantes
sur la mobile imagination de Frédéric-Guil

laume. On fit valoir a ce prince les douceurs
du repos, les maux de la guerre qui depuis si
long-temps pesaient sur son peuple, enfin les
dangers de la révolution francaise qui procla
mait de si fnnestes principes. On réveil1a en
lui les idées de pouvoir absolu , on lui fit
méme concevoir l'espérance de chátier les ré

volutionnaires franeais , comme il avait chátié
ceux de Hollande; et il se laissa entrainer, a
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l'instant oú il allait retirer les avantages de
cette ligue si hardiment concue par son mi
nistre Hertzberg. Ce fut en juillet 1790 que
la paix fut signée a Reichenbach. En aoút , la
Russie fit la sienne avec Gustave, et n'eut plus
affaire qu'a la Pologne peu redoutable, et aux
Turcs battus de toutes parts. Nous ferons con
naitre plus tard ces divers événements, L'at
tention des puissances finissait done par se di·
riger presque tout entiere sur la révolution
de France. Quelque temps avant la conclusion
de la paix entre la. Prusse et Léopold , lors
que la ligue anglo-prussienne menacait les denx
cours impériales, et poursuivait secrétement
la France, ainsi que l'Espagne, notre cons
tante et fidele alliée , quelques navires anglais
furent saísís dans la baie de Notka par les Es
pagnols. Des réclamations tres -vives furent
élevées, et suivies d'un armement gélléral dans
les ports de l'Angleterre. Aussitót l'Espagne,
invoquant les traités, demanda le secours de
la Franee, et Louis XVI ordonna l'équipement
de quínze vaisseaux. On accusa l'Angleterre
de vouloir, dans cette occasion, augmenter nos
embarras. Les clubs de Londres, il est vrai ,
avaíent plusieurs fois complimenté l'assemblée
nationale, mais le cabinet laissait quelques
philantropes se livrer a ces épanchements

l. 1 (¡
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phiJosophiques, et pendant ce temps payait,
dit-on , ces étonnants agitateurs qui reparáis
saient partout, et donnaient tant de peine
aux garcles nationaJes du royaume. Les trou
bIes intérieurs furent plus grands encore au
moment de l'armement général, et on ne put
s'empécher de voir une liaison entre les mena
ces de l' Angleterre et la renaissance du dé
sordre. Lafayette surtout, qui ne prenait guere
la paroJe dans l'assemblée que pour les objets
qui intéressaient la tranquillité publique, La
fayette dénonca a la tribune une influence se
crete. « Je ne puis , dit-il , m'empécher de faire
remarquerva l'assemblée cette fermentation
nouvelle et combinée, qui se manifeste de
Strasbourg á Nimes , et de Brest aToulon, et
qu'en vain les ennemis du peuple voudraient
lui attribuer, lorsqu'elle porte tous les carac
teres d'une influence secrete. S'agit-il d'établir
les départements , on dévaste les campagnes;
les puissances voisines arment-elles, aussitót
le désordre est dans nos ports et dans nos ar
senaux, » On avait en effet égorgé plusieurs
commandants , et par hasard ou par choix nos
meilleurs officiers de marine avaient été immo
lés. L'ambassadeur anglais avait été chargé
par sa cour de repousser ces imputations, Mais
on sait quelle confiance méritent de pareils
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messages. Calonne avait aussi écrit au roi *
pour justifier l'Angleterre, mais Calonne , en
parlant pour l'étranger, était suspeet. Il disait
vainement que toute dépense est eonnue dans
un gouvernement représentatif, que méme les
dépenses secretes sont du moins avouées eornme
telles, et qu'il n'y avait daos les hudgets an
glais aueune attribution de ce genre. L'expé
rienee a prouvé que l'argent ne manque ja
mais a des. ministres mérne responsables. Ce
qu'on peut dire de mieux, c'est que le temps,
qui dévoile tout, n'a rien découvert a cet
égard, et que Necker, qui était placé pour en
bien juger, n'a jamais eru a cette secrete. in
fluence ".

Le roí, comme on vient de le voir, avait fait
notifier a l'assemblée l'équipement de quinze
vaisseaux de ligne , pensant, disait-il , qu'elle
approuverait eette mesure, et qu'elle voterait
les dépenses nécessaires. L'assemblée aceueillit
parfaitement le message, mais elle y vit une
question constitutionnelle , qu'elle crut devoir
résoudre avant de répondre au roi. « Les me
sures sont prises, dit Alexandre Lameth, notre

.. Voyez 11 l'armoire de fer, piéce n? 25, lettre de Ca
lonne au roi, du 9 avril 1790 .

..* Voyez ce que dit Mme de Staél dans ses Considéra
tions SUI' la révolution francais«,

16.
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discussion ne peut les retarder; il faut done
fixer auparavant aqui du roí ou de I'assemblée
on attribuera le droit de faire la paix ou la
guerreo » En effet, c'était presque la derniere
attribution importante afixer, etl'une de celles
qui devaient exciter le plus d'intérét, Les ima
ginations étaient toutes pleines des fautes des
eours, de leurs alternatives d'ambition ou de
faiblesse , et on ne voulait pas laisser an tróne
le pouvoir ou d'entrainer la nation daos des
guerres dangereuses , ou de la déshonorer par
des láchetés. Cependant, de tous les actes du
gouvernement, le soin de la guerre et de la
paix est celui oi: il entre le plus d'action, et
oú le pouvoir exécutif doit exercer le plus
d'influence; e'est eelui oú il fant lui laisser le
plus de liberté ponr qu'il agisse volontiers et
bien. L'opinion de Mirabeau, qu'on disait gagné
par la cour, était annoncée d'avance. L'ocea
sion était favorable pour ravir a l'orateur eette
popnlarité si enviée. Les Lameth l'avaient
senti, et avaient chargé Barnave d'accabler
Mirabeau. Le coté droit se retira pour ainsi
dire, el Iaissa le champ libre a ces deux
rrvaux.

La discussion était impatiernment attendue;
elle s'ouvre *. Apres quelques orateurs qui ne ré

.. Séances du 14 au 2.2. mai.
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pandent que des idées préliminaires, Mirabeau
est entendu et pose la question d'une maniere
toute nouvelle. La guerre, suivant lui, est
presque toujours imprévue ; les hostilités eom
meneent avant les menaces; le roí ehargé du
salut public, doit les repousser, et la guerre se
trouve ainsi commencée avant que l'assemblée
ait pu interve nir. Il en est de méme pour les
traités : le roí peut seul saisir le moment de
négoeier, de conférer , de disputer avee les
puissances ; l'assemblée ne peut que ratifier
les conditions obtenues. Dans les deux eas, le
roí peut seul agir, et l'assemblée approuver ou
improuver. Mirabeau veut done que le pouvoir
exécutif soit tenu de soutenir les hostilités
cornmencées , et que le pouvoir législatif, sui
vant les eas, souffre la eontinuation de la
guerre, ou bien requiere la paix. Cette opinion
est applaudie, paree que la voix de Miraheau
l'était toujours. Cependant Barnave prend la
parole, et, négligeant les autres orateurs, ne
répond qu'a Mirabeau, Il eonvient que souvent
le fer est tiré avant que la nation puisse étre
consultée , mais il soutient que les hostilités ne
sont pas la guerre, que le roi doit les repousser
et avertir aussitót l'assemblée, qui alors dé
ciare en souveraine ses pl'opres intentions.
Ainsi toute la différence est dans les mots,
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car Mirabeau donne a l'assemblée le droit
d'improuver la guerre et de requérir la paix,
Barnave celui de déclarer l'une ou l'autre;
mais , dans les deux cas , le vceu de l'assemblée
était obligatoire, et Barnave ne lui donnait pas
plus que Mirabeau. Néanmoins Barnave est
applaudi et porté en triomphe par le peuple ,
et on répand que son adversaire est vendu.
On eolporte par les rues et 11 grands eris un
pamphlet intitulé: Grande trahison du comte
de M irabeau. L'occasion était décisive , chacun
attendait un effort du terrible afblete. Il de
mande la réplique , l'ohtient, monte a la tri
buneen présence d'une Ioule immense réunie
pour l'entendre, et déclare , en y montant,
qu'il n'en descendra que mort ou victorieux.
« Moi aussi , dit-il en commencant , on m'a
porté en triomphe, et pourtant on crie aujour
d'huilagrande trahison du comte deMirabeau.
Je n'avais pas besoin de cet exemple pour
savoir qu'il n'y a qu'un pas du Capitole a la
roche Tarpéienne. Cependant ces coups de has
eu haut ne m'arréteront pas dans ma carriere. »

Apres cet imposant début , il annonce qu'il ne
répondra qu'a Barnave , el des le commence
ment: -Expliquez-vous, lui dit-il, vous avez
dans votre opinion réduit le roi a notifier les
hostilités commencées , el vous avez donné a
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l'assemblée toute seule le droit de déclarer a
cet égard la volonté nationale. Sur cela je vous
arréte et vous rappelle a nos principes, qui
partagent l'expression de la volonté nationale
entre l'assemblée et le roi ... En ne l'attribuant
qu'a l'assemblée seule, vous avez forfait a la
constitution ; je vous rappelle a l'ordre... Vous
ne répondez pas... ; je continue...

I1 n'y avait en effet rien arépondre. Barnave
demeure 'exposé pendant une longue réplique
a ces foudroyantes apostrophes. Mirabeau lui
répond article par article, et montre que son
adversaire n'a rien donné de plus a l'assemblée
que ce qu'il lui avait donné Iui-méme ; mais
que seulement , en réduisant le roi aune simple
notification , il l'avait privé de son concours
nécessaire a l'expression de la volonté natio
nale; il termine enfin en reprochant aBarnave
ces coupables rivalités entre des hommes qui
devraient, dit-il , vivre en vrais compagnons
d'armes, Barnave avait énuméré les partisans
de son opinion, Mirabeau énumere les siens a
son tour; il Y montre ces hommes modérés ,
premiers fondateurs de la constitution, el qui
entretenaient les Francais de liberté, lorsque
ses vils calomniateurs sucaient le lait des cours
(il désignait les Lameth, qui avaient recu des
bienfaits de la reine); ce des hommes, ajoute-t-il,
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qui s'honoreront jusqu'au tombeau de Ieurs
amis et de leurs ennemis. »

Des applaudissements unanimes eouvrent la
voix de Mirabeau. Il y avait dans l'assemblée
une portion eonsidérable de députés qui n'ap
partenaient ni ala droite ni a la gauche, mais
qui, sans aueun parti pris, se décidaient sur
l'impression du momento C'était par eux que
le génie et la raison régnaient, paree qu'ils
faisaient la majorité en se portant vers un coté
OH vers l'autre. Barnave veut répondre , l'as
semblée s'y oppose et demande a aller aux
voix. Le décret de Mirabeau, supériéurement
amendé par Chapelier, a ·Ia priorité , et il est
en6n adopté (~~ mai), a la satisfaction géné...,.
rale; cal' ces rivalités ne s'étendaient pas au
delá du cercle 00. elles étaient nées , et le partí

populaire croyait vraincre aussi bien avec
Mirabeau qu'avec les Larneth.

Le décret conférait au roi et a la nation le
droit de faire la paix et la guerreo Le roí était
chargé de la disposition des forces, il notifiait
les hostilités commencées, réunissait l'assern
blée si elle ne l'était pas, et proposait le décret
de paix ou de guerre; l'assemblée délibérait
sur sa proposition expresse, et le roi sanction
nait ensuite sa délibération. C'est Chapelier
qui, par un amendement trés-rraisonnable,
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avait exigé la proposition expresse et la sane
tion définitive. Ce décret , conforme ala raison
et aux principes déjá établis, excita une joie
sincere ehez les eonstitutionnels, et des espé
rances folles ehez les contre-révolutionnaires ,
qui erurent que l'esprit public allait changer,
et que cette victoire de Mirabeau allait devenir
la leur. Lafayette , qui dans cette eirconstance
s'étair uni a Mirabeau, en écrivit a BouilIé,
lui fit entrevoir des espérances de ealme et de
modération, et tacha, comme il le faisait tou
jours, de le concilier a I'ordre nouveau.

L'assemblée continuait ses travaux de finan
ces. Ils consistaient a disposer lemieux possible
des biens du clergé, dont la vente) depuis long
lemps décrétée , ne pouvait étre empéchée ni
par les protestations , ni par les mandements ,
ni par les intrigues. Dépouiller un corps trop
puissant d'une grande partie dn territoire , la
répartir le mieux possible , et de maniere a la
fertiliser par sa division; rendre ainsi proprié
taire une portion considerable du peuple qui
ne l'était pas; enfin éteindre par la mérne
opération les dettes de l'état , et rétablir l'ordre
dans les finan ces , tel était le but de I'assem
blée, et elle en sentait trop l'utilité , pour
s'effrayer des obstacles. L'assemblée avait déja
ordonné la vente de 400 milIions de biens du
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domaine et de l'Église, mais il fallait trouver
les moyens de vendre ces biens sans les dis
créditer par la concurrence, en les offrant
tous a la fois. Bailly proposa, au nom de la
municipalité de Paris, un projet parfaitement
concu , c'était de transmettre ces biens aux
municipalités, qui les acheteraient en masse
pour les revendre ensuite peu apeu, de ma
niere que la mise en vente n'eút pas líen tout a
la fois. Les municipalités n'ayant pas des fonds
pour payel' sur-le-champ , prendraient des en
gagements a temps, et on paierait les créan
ciers de l'état avec des bons sur les communes,
qu'elles seraient chargées d'acquitter successi
vement. Ces bons , qu'on appela dans la discus
sion papier municipal, donnerent la premiere
idée des assignats. En suivant le projet de
Bailly, on mettait la main sur les hiens ecclé
siastiques : ils étaient déplacés, divisés entre les
communes, et les créauciers se rapprochaient
de leur gage, en acquérant un litre sur les
municipalités, au lieu de l'avoir sur l'état, Les
süretés étaient done augmentées, puisque le
paiement était rapproehé; il dépendait méme
des créaneiers de l'effectuer eux-mémes , puis
que avee ees bons ou assignats ils pouvaient ac
quérir une valeur proportionnelle des biensmis
en vente. On avait ainsi beaueoup fait pour eux ,
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mais ce n'était pas tout encore. Ils pouvaient
ne pas vouloir convertir leurs bons en terres,
par scrupule ou par tout autre motif, et, dans
ce cas, ces bons, qu'il leur faHait garder , ne
pouvant pas circuler eomme de la monnaie,
n'étaient pour eux que de simples titres non
acquittés. Il ne restait plus qu'une derniere
mesure aprendre, c'était de donner aces hons
ou titres la faculté de cireulation; alors ils
devenaient une véri table monnaie, et les créan
ciers, pouvant les donner en paiement, étaient
véritablement rernboursés. Urre autre considera
tion était décisive. Le numéraire manquait; on
attribuait eette disette al'émigration qui empor
tait beaueoup d'especes , aux paiements qu'on
était obligé de faire al'étranger, et enfin a la
malveilIanee. La véritahle cause était le défaut
de eonfiance produit par les troubles. C'est
par la circulation que le numéraire devient
apparent; quand la eonfiance regne , l'activité
deséchanges est extreme, le numéraire marche
rapidement, se montre partout, et on le croit
plus considérable, paree qu'il sert davantage;
mais quand les troubles politiques répandent
l'effroi, les capitaux languissent , le numéraire
marche lentement; il s'enfouit souvent, et on
accuse a tort son absence.

Le désir de suppléer aux especes métalli-
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ques, que l'assemblée croyait épuisées, celui
de donner aux. créanciers autre chose qu'un
titre mort dans leurs mains , la nécessité de
pourvoir en 'outre aune foule de besoins pres
sants, fit donner a ces bons ou assignats le
cours forcé de monnaie. Le créancier était

payé par la, puisqu'il pouvait faire accepter
le papier qu'il avait recu, et suffire ainsi atous
ses engagements. S'il n'avait pas voulu acheter
des terres, ceux qui avaient re¡;;u de lui le pa
piel' circulant devaient finir par les acheter
eux-mémes, Les assignats qui rentraient par
cette voie étaient destinés aetre brúlés ; ainsi
les terres du clergé devaient bientót se trou
ver distribuées et le papier supprimé. Les as
signats portaient un intérét a tant le jonr, et
acquéraient une valeur en séjournant dans les
mains des détenteurs.

Le clergé, qui voyait la un moyen d'exécu
tion po ur l'aliénation de ses biens, le repoussa
fortement. Ses alliés nobles et autres, contrai
res a tout ce qui facilitait 'la marche de la ré
volution, s'y opposerent aussi et crierent au
papier-monnaie. Le nom de Law devait tout
naturellement retentir, et le souvenir de sa
banqueroute étre réveillé. Cependant la com
paraison n'était pas juste, paree que le papier
de Law n'était hypothéqué que sur les succes
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a venir de la compagnie des Indes, tandis que
les assignats reposaient sur un capital territo
rial, réel et facilement occupable. 'Law avait
fait pour la cour des faux considérables , et
avait excédé de beaucoup la valeur présumée
du capital de la compagnie; l'assemblée au
contraire ne pouvait pas croire, avec les for
mes nouvelles qu'elle venait d'établir, que des
exactions pareilles pussent avoir lieu. Enfin la
somme des assignats créés ne représentait
qu'une tres-petite partie du capital qui leur
était affecté. Mais, ce qui était vrai, c'est que
le papier, quelque sur qu'il soit, n'est pas,
comme l'argent, une réalité, et , suivant l'ex
pression de BailIy, une actualité physique. Le
numéraire porte avee lui sa propre valeur; le
papier, au contraire , exige encore une opéra
tion, un achat de terre, une réalisation. Il doit
done etre au-dessous du numéraire , et des qu'il
est au-dessous , le numéraire, que personne ne
veut donner pour du papier, se cache et finit
par disparaitre. Si, de plus, des désordres dans
l'administration des biens , des érnissions im
modérées de papier, détruisent la proportion
entre les effets circulant etle capital, la con
fiance s'évanouit ; la valeur nominale est con
servée, mais la valeur réelle n'est plus; celui
qui -donne cette monnaie conventionnelle vale
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eelui qui la recoit , et une grande erise a lieu,
Tout cela était possible , et avee plus d'expé
rienee anrait paru certain, Cornme mesure fi
nanciere , l'érnission des assignats était done
tres - eritiquable, mais elle était nécessaire
eomme mesure politique , carelle fournissait
a des besoins pressants , et divisait la pro
priété sans le secours d'nne loi agraire. L'as
semblée ne devait done pas hésiter; et, malgré
Maury et les siens , elle décréta quatre cent
millions d'assignats forcés avec intérét",

Necker depuis long-temps avait perdu la
confiance du roi , l'ancienne déférence de ses
collegues, et l'enthousiasme de la nation. Ren
fermé dans ses calculs, il discutait quelquefois
avee l'assemblée. Sa réserve a l'égard des dé
penses extraordinaires avaít fait demander le
livre rouge, registre fameux oú 1'0n trouvait,
disait - on, la liste de toutes les dépenses
secretes. Louis XVI céda avee peine, et fit
eacheter les feuillets QU étaient portées les
dépenses de son prédécesseur Louis XV. L'as
sembléerespecta sa délicatesse, et se borna
aux dépenses de ce regne. On n'y trouva ríen
de personnel au roi ; les prodigalítés étaient
toutes relatives aux eourtisans. Les Lameth s'y

~ Avril.
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trouvérent portés pOllr un bienfait de soixante
mille francs, consacrés par la reine aleur édu
cation. Ils firent reporter cette somme au tré
sor publico On réduisit les pensions sur la
double proport ion des services et de l'ancien
état des personnes. L'assemblée montra par- .
tout la plus gra¡:¡de modération; elle supplia
le roi de fixer Iui-méme la liste civile, et elle
vota par acclamation les vingt-cinq millions
qu'il avait demandés.

Cette assemblée, forte de son nombre, de
ses lumiéres , de sa puissance, de ses résolu
tions, avait concu l'immense projet de régé
nérer toutes les parties de l'état , et elle venait
de régler le nouvel ordre judiciáire.·Elle avait
distribué les tribunaux de la méme maniere
que les adrninistrations , par districts et dépar
tements. Les juges étaient laissés a l'élection
populaire. Cette derniére mesure avait été
fortement combattue. La rnétaphysique politi
que avait été encore déployée ici pour prouver
que le pouvoir jndiciaire relevait du pouvoir
exécutif', et que le roí devait nommer les ju
ges. On avait trouvé des raisons de part et
d'autre; mais la seule a donner al'assemblée,
qui était dans l'intention de faire une monar
chie, c'est que la royauté, successivement
dépouillée de ses attrihutions , devenait une
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simple magistrature, et l'état une république.
Mais dire ce qu'était la monarchie était trop
hardi; elle exige des concessions qu'un peu
pIe ne consent jamais afaire, dans le premier
moment du réveil. Le sort des nations est de
demander ou trop, ou rien, L'assemblée vou
bit sincerement le roi, elle était pleine de dé
férence pour lui, et le prouvait achaque ins
tant; mais elle chérissait la personne, et,
sans s'en douter, détruisait la chose.

Apres cette uniformité introduite dans la
justice et l'administration, il restait a régula
riser le service de la religion, et a le consti
tuer comme tous les autres. Ainsi, quand on
avait établi un tribunal d'appel et une admi
nistration supérieure dans chaque départe
ment, il était natnrel d'y placer aussi un évé
ché. Comment, en effet, souffrir que certains
évéchés embrassassent quinze cents lieues car
rées, tandis que d'autres n'en embrassaient
que vingt; que certaines cures eussent dix
licues de circonférence, et que d'autres comp
tassent a peine quinze feux; que beaucoup de
curés eussent au plus sept cents livres, tandis
que pres d'eux il existait des bénéficiers qui
comptaient dix et quinze mille livres de reve
nus ? L'assemblée, en réformant les abus,
n'empiétait pas sur les doctrines ecclésiasti-
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ques, ni sur l'autorité papale , puisque les cir
conscriptions avaient toujours appartenu au
pouvoir temporel. Elle voulait done former
une nouvelle division, soumettre eomme [adis
les curés et les évéques a l'éleetionpopulaire;
et en ceja encore elle n'empiétait que sur le
pouvoir temporel, puisque les dignitaires ec
clésiastiques étaientchoisis par le roi et insti
tués par le pape. Ce projet, qui fut nommé
constitution cioile du clergé, et qui 11t calom
nier l'assemblée plus que tout ce qu'elle avait
fait, était pourtant l'ouvrage des députés les
plus pieux. C'était Camuset autres jansénistes
qui , voulant raffermir la religion dans l'état,
eherchaient alamettre en harmonie avecles
lois nouvelles. Il est certain que la justice
étant rétablie partout, il était étrange qu'elle
ne le fút pas dans l'administration ecclésiasti
que aussi bien qu'ailleurs. Sans Camus et quel
ques autres, les membres de l'assemblée , éle
vés a l'école des philosophes , auraient traité
le christianisme eomme toutes les autres reli
giolls admises dans l'état, et ne s'en seraient
pas occupés, Ils se préterent a des sentiments
que dans nos moeurs nouvelles il est d'usage
de rie pas eombattre, mérne quand on ne les
partage pas. Ils soutinrent done le projet reli
gieux et sincerement chrétien de Camus, Le

J. '7
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c1ergé se souleva, prétendit qu'on empiétait
sur l'autorité spirituelle du pape, et en appela
aBorne. Les principales bases du projet furent
néanmoins adoptées", et aussitót présentées au
roi, qui demanda du temps pour en référer
au grand pontife, Le roi, dont la religion éclai
rée reconnaissait la sagesse de ce plan, écrivit
au pape avec le désir sincere d'avoir son con
sentemen't, et de rcnverser par la toutes les
objections du c1ergé. On yerra bientót queIles
intrigues ernpécherent le succes de ses voeux.

Le mois de juillet approehait; it Yavait bien
tót un an que la Bastille était prise , que la
nation s'était emparée de tous les pouvoirs , et
qu'elle prononcait ses volontés par l'assemblée,
et les exécutait elle-mérne , ou les faisait exé
cuter sous sa surveillance. Le 14 juillet étaít
considéré eomme le jour qui avait commencé
une ere nouvelle , et on résolut d'en célébrer
l'anniversaire par une grande fete. Déja les

...
provinces, les villes , avaient donné l'exemple
de se fédérer , pour résister encommun aux
ennemis de la révolution. La municipalité de
Paris propasa pour le 14 juillet une fédération
générale de toute la France, qui serait célé
brée au milieu de la capitale par lesdéputés

• DÚTl't du 1'1 juillct,
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de tontes les gardes nationales et de tons les
eorps de l'armée, -Ce projet fut accueilli avec
enthousiasme , et des préparatifs immenses
furent faits pour rendre la féte digne de son
objeto

Les nations, ainsi qu'on l'a vu, avaient de
puis long-temps les yeux sur la France; les
souverains commencaient a nous hair et a
nous craindre, les peuples a nous estimer. Un
certain nombre d'étrangers enthousiastes se
présenterent a I'assemblée , chacun avec le
costume de sa nation. Leur orateur, Anacharsis
Clootz, Prussien de naissance, doué d'une
imagination folle, demanda au norn du ~nre
humain a faire partie de la fédération. Ces
scénes , qui paraissent ridicules a ceux qui
ne les Ollt pas vues, émeuvent profondément
ceux qui y- assistent, L'assemblée accorda la
demande, et le président répondit a ces étran

g€rs qu'ils seraient admis, pour qu'ils pussent
raconter aleurs compatriotes ce qu'ils avaient
vu, et leur faire connaitre les joies et les
bienfaits de la liberté.

L'émotion causée par eette scene en amena
une autre. Une statue équestre de Louis XIV
le représentait foulant aux pieds l'image de
plusieurs provinces vaincues : « Il ne faut pas
souffrir, s'écria I'un des Lameth , ces monu-

17·
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ments d'esclavage dans les jours de liberté. Il
ne faut pas que les Francs-Comtois, en arri
vant a Paris, voient leur image ainsi enchai
née.. Maury combattit une mesure qui était
peu importante, et qu'il fallait accorder aI'en
thousiasme public. Au rnérneinstant une voix
proposa d'abolir les titres de comte, marquis,
baron, etc., de défendre les livrées, en fin de
détruire tous les ti tres héréditaires. I..Je jeune
Montmorency soutint la proposition. Un noble
demanda ce qu'on substituerait a ces mots:
Un te! a été fait comte pour avoir servi l'état?
OQ. dira simplement, répondit Lafayette, qu'un
tel a sauvé l'état un tel jour, Le décret fut
adopté", malgré l'irritation extraordinaire de
la noblesse, qui fut plus courroucée de la
suppression de ses titres que des pertes plus
réelles qu'elle avait faltes depuis le cornmen
cement de la révolutiou, La partie la plus mo
dérée de l'assemblée aurait voulu qu'en abolís
sant les litres, on laissát la liberté de les
porter a ceux qui le voudraient. Lafayette
s'empressa d'avertir la cour, avant que le dé
cret fút sanctionné , et l'engagea de le ren
voyer al'assemblée qui conseutait a l'amender-,
Mais le roi se háta de le sanctionner, et on

• Décret el sóanee du 19 jnin.
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crut y voir l'iutention peu franche de pousser
les choses au pire.

L'objet de la fédération fut le serment civi
que. On demanda, si les fédérés et l'assemblée
le préteraient dans les mains du roi, ou si le
roi, considéré comme le premier fonctionnaire
public, jurerait avec tous les autres sur l'autel
de la patrie. On préféra le dernier moyen. Vas
semhlée acheva aussi de mettre l'étiquette en
harmonie avec ses lois , et le roi ne fut dans
la cérémonie que ce qu'il était dans laconsti
tution. La cour, a qui Lafayette inspirait des
défiances continuelles, s'effraya d'une nouvelle
qu'on répandait, et d'apres laquelle il devait
étre nommé commandant de toutes les gardes
nationales du royaume. Ces défiances, pour qui
ne connaissait pas Lafayette, étaient naturelles ,
et ses ennemis de tous les cótés s'attachaient
a les augmenter. Comment se persuader en
effet qu'un homme jouissant d'une telle popu
larité , chef d'une force aussi considérable , ne
voulút pas en abuser? Cependant il ne le vou
laitpas ; il était résolu a n' étre que citoyen; et,
soit vertu, soit ambition bien entendue , le
merite est le mérne. Il faut que l'orgueil hu
main soit placé quelque part; la vertu consiste
a le placer dans le bien. Lafayette, prév.enant
les craintes de la cour, proposa qu'un mérne
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individu ne püt cornrnander plus d'une garde
de département. Le décret fut accueilli avec
acclarnation , et le désiutéressement du général
couvert d'applaudissements. Lafayette fut ce
pendant chargé de tout le soin de la féte , et
nommé chef de la fédérationen sa qualité de
commandant de la garde parisienne.

Le jour approchait, et les préparatifs se fai
saient avec la plus grande activité. La féte de
vait avoir lieu au Champ-de-Mars, vaste terrain
qui s'étend entre I'École-Militaire et le cours
de la Seine. On avait projeté de transporter la
terre du milieu sur les cótés , de maniere el
former un amphithéátre qui pút contenir la
masse des spectaterrrs. Douze mille ouvriers y
travaillaient sans reláche ; et cependant il était
el craindre que les travaux ne fussent pas ache
vés le 14. Les habitants veulent alors se joindre
eux-mémes aux travailleurs. En un instant toute
la population est transformée en ouvriers. Des
religieux, des militaires, des hommes de toutes
les classes, saisissent la pelle et la beche; des
Iemmes élégantes contribuent elles-mérnes aux
travaux. Bientót l'entrainement est général; on
s'y rend par sections , avec des hannieres de di
verses couleurs, et au son du tambour. Arrivé ,
on se méle et on travaille en commun. La nuít
venue et le signal donné, chacun se rejoint
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aux siens et retourne a ses foyers. Cette douce
union régna jusqu'á la fin des travaux. Pen
dant ce temps les fédérés arrivaient continuel
lement, et étaient re<;us avec le plus grand
empressement et la plus aimahle hospitalité.
L'effusion était générale, et la joie sincere,
malgré les alarmes que le tres-petit nombre
d'hommes restés inaccessibles a ces émotions,
s'efforcaient de répandre. On disait que des
brigands profiteraient du moment oú le peuple
serait a la fédération pour piller la ville. On
supposait au duc d'Orléans , revenu de Lon
dres, des projets sinistres; cependant la gaité
nationale fut inaltérable, et on ne crut aaucune
de ces méchantes prophéties,

Le 14 arrive enfin : tous les fédérés députés
des provinces et de l'armée, rangés sous leurs
chefs et leurs bannieres , partent de la place
de la Bastille et se rendeut aux Tuileries. Les
députés du Béarn, en passant dans la fue de la
Ferronnerie, oú avait été assassiné Henri IV,
lui rendent un hommage, quí, dans cet instant
d'émotion, se manifeste par des larmes. Les
fédérés , arrivés au jardín des Tuileries , recoi
vent dans leurs rangs la municipalité et l'assem
blée, Un hataillon de jeunes enfants, armés
comme leurs peres , devancait l'assemblée : un
groupe de vieillards la suivait, et rappelait
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ainsi les antiques souvenirs deSparte. Le cor
tége s'avance au milieu des cris et des applau
dissements du peuple. Les quais étaient cou
verts de spectateurs, les maisons en étaient
chargées. Un pont jeté en quelques jours sur
la Seine , conduisait, par-un chemin jonché de
fleurs , d'une rive a l'autre, et aboutissait en
faee du champ de la fédération. Le eortége le
traverse, et chacun prend sa place. Un amphi
théátre magnifique, disposé dans le fond , était

destiné aux autorités nationales. Le roi et le
président étaient assis acoté l'un de l'autre sur
des siéges pareils, sernés de fleurs de lis d'or.
Un baleon élevé derriere le roi portait la reine
et la cour. Les ministres étaient a quelque dis
tance du roi , et les députés rangés des deux
cótés. Quatre cent mille spectateurs remplis
saient les amphithéátres latéranx; soixante
miIle fédérés arrnés faisaient Ieurs évolutions
dans le champ interrnédiaire ; et au centre s'é
levait, sur une base de vingt-cinq pieds, le
magnifique autel de la patrie. Trois cents
prétres revétus d'aubes blanches et d'écharpes
tricolores en couvraient les marches, et de
vaient servir la messe.

L'arrivée des fédérés dura trois heures. Pen
dant ee temps le eiel était couvert de sombres
nuages, et la pluie tombait par torrents, Ce
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cíel, dont l'éclat se marie si bien a la joie des
hommes, leur refusait en ce moment la séré
nité et la lumiére, Un des bataillons arrivés
dépose ses armes, et a l'idée de forrner une
danse; tous l'imitent aussitót , et en un seul
instant le champ intermédiaire est encombré
par soixante mille hommes, soldats el citoyens,
qui opposent la gaité al'orage. Enfin la cérémo
nie commence; le ciel, par un hasard heureux, se
découvre et illumine de son éclat cette scene 50

lennelle. L'évéque d'Autun commence la messe;
des choeurs accompagnent la voix du pontife;
le canon y .méle ses bruits soleunels. Le saint
sacrifice achevé, Lafayette descend de cheval,
monte les marches du tróne , et vient recevoir
les ordres du roi, qui lui confie la formule du
serment. Lafayette la porte a l'autel, et dans
ce mornent toutes les banniercs s'agitent, tous
lessabres étiucelent. Le général, I'arrnée , le
président , les députés crient: Je le jure! Le
roi debout, la main étendue vers l'autel, dit:
Moi, roi des Francais , je jure d'employer le
pouvoir que m' a délégué l'acte constitutionnel
de l'état , ti maintenir la constitution décrétée
parl'assemblée nationale el acceptée par moi.
Dans ce moment la reine, entrainée par le
mouvement général, saisit dans ses bras l'au
guste enfant , héritier du tróne , et du haut du
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balcon oú elle est placee le montre a la-nation
assemhlée, A cette vue, des cris extraordinaires
de joie, d'amour, d'enthousiasme, se dirigent
vers la mere et l'enfant, et tous les coeurs sont
a elle. C'est dans ce mérne instant que la France
tout entiere ,réunie dans les quatre-vingt-trois
chefs-Iieux des départements , faisait le méme
serment d'aimer le roi qui les airnerait. Hélas!
dans ces moments, la haine mérne s'attendrit ,
l'orgneil cede, tous sont heureux du bonheur
commun , et fiers de la dignité de tous. Pour
quoi ces plaisirs si profonds de la concorde
sont-ils sitót oubliés !

Cette auguste cérémonie achevée , le cortége
reprit sa marche, et le peuple se livra a toutes
les inspirations de la joie, Les réjouissances
durerent plusieurs jours. Une revue générale
des fédérés eut lieu ensuite. Soixante mille
hommes étaient sous les armes, et présentaient
un magnifique spectacle, tout a la foismili
taire et national, Le soir, Paris offrit une féte
charmante, Le principal lieu de réunion était
aux Champs-Élysées et a la Rastille. On lisait
sur le terrain de eette ancienne prison, changé
en une place: Id ron danse. Des feux hril
lants, rangés en guirlandes, remplacaient l'éclat
du jour. Il avait été défendu a l'opulence de
troubler cette paisible féte par le mouvemcnt
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des voitures. Tout le monde devait se faire
peuple, et se trouver heureux de l'étre. Les
Champs-Élysées présentaient une scene tou
chante. Chacun y circulait sans .bruit , sans tu
multe, sans rivalité, sans haine. Toutes les
classes confondues s'y promenaíent au doux
éclat des lumiéres , el paraissaient satisfaites
d'étre ensemble. Ainsi , méme au sein de la
vieille civilisation , on semhlait avoir retrouvé
les temps de la fraternité primitive.

Les fédérés , apres avoir assisté aux imposan
tes discussions de l'assemblée nationale, aux
pompes de la cour, aux magnificences de Paris,
apres avoir été témoins de la bonté du roi,
qu'ils visiterent tous , et dont ils recurent de
touchantes expressions de bonté, retournerent
chez eux, transportés d'ivresse , pleins de bons
sentirnents et d'illusions, Apres tant de scenes
déchirantes, et prét a en raconter de plus ter
ribles encore, l'historien s'arréte avec plaisir
sur ces heures si fugitives, oú tous les coeurs
n'eurent qu'un sentiment, l'amour du bien
public ".

La fete si touchante de la fédération ne fut
encore qu'une émotion passagere. Le lende
main, les cceurs voulaient encore tout ce qu'ils

.. Voyea la note 17 a la fin du volume.
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avaient voulu la veille, et la guerre était recorn

mencée, Les petites querelles avec le ministere
s'engagerent de nouveau. On se plaignit de ce
qu'on avait donné passage aux troupes autri
chiennes qui se rendaient dans le pays de Liége.
On accusa Saint-Priest d'avoir favorisé l'évasion
de plusieurs accusés suspects de machinations
contre-révolutionnaires, La cour, en revanche,
avait remis al'ordre du jour la procédure com
mencée au Chátelet contre les auteurs des 5 et
6 octobre. Le due d'Orléans et Mirabeau s'y
trouvaient impliqués. Cette procédure singu
liere , plusieurs fois abandonnée et reprise , se
ressentait des diverses influences sous lesquelles
elle avait été instruite. Elle était ple ine de con
tradictions, et n'offrait aucune eharge suffisante
contre les deux aceusés prineipaux. La cour, en
se conciliant Mirabeau , n'avait cependant au
cun plan suivi a son égard. Elle s'en appro
chait , s'en écartait tour a tour, eteherchait
plutót a l'apaiser qu'á suivre sesconseils. En
renouvelant la procédure des 5 et 6 octobre ,
ce n'était pas lui qu'elle poursuivait, mais le
duc d'Orléans , qui avait été fort applaudi ason
retour de Londres, et qu'elle avait durement
repoussé lorsqu'il demandait a rentrer en grace
auprés du roi ", Chabroud devait faire le rap-

.. Voyez les Mémoires de Bouillé.
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port a l'assemblée, pour qu'elle jugeát s'il y
avait lieu ou non a accusation. La cour dési
rait que Mirabeau gardat le silence , et qu'il

abandonnát le due d'Orléans, le seul aqui elle
en voulait. Cependaut il prit la parole, et
montra combien étaient ridicules les imputa
tions dirigées centre lui. 00 l'aecusait en effet
d'avoir averti Mounier que Paris marchait sur
Versailles, et d'avoir ajouté ces mots : « Nous
voulons un roi, mais qu'importe que ce soit
Louis XVI ou Louis XVII;) d'avoir parcourll
le régiment de Flandre , le sabre a la main , et
-de s'étre écrié, a I'instant du départ du duc
d'Orléans: ( Ce j ...L ... ne mérite pas la peine
qu'on se donne pour lui. )) Rien n'était plus
Eutile que de pareils griefs. Mirabeau en mon
tra la faiblesse et le ridicule, ne dit que peu
de mots sur le duc d'Orléans , et s'écria en fi
nissant: «Oui, le secret de cette infernale pro
cédure est enfin découvert; il est la tout entier
( en montrant le coté droit ), il est dans l'inté
rét de ceux dont les témoignages et les calom
nies en ont formé le tissu; ilest dans les res
sources qu'elle a fonrnies aux ennemis de la
révolution; il est ..... il est dans le ccenr des
juges, tel qu'il sera. bientót buriné dans l'his
toire par la plus juste et la plus implacable
vengeance. ))
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Les applaudissements accompagnerent Mi
rabeau jusqu'á sa plaee; les deux inculpés fn
rent mis hors d'accusation par l'assemblée, et
la cour eut la honte d'une tentative inutile.

La révolution devait s'accomplir partout ,
dans l'armée comme dans le peuple. L'armée,
dernier appui du pouvoir, était aussi la der
niere crainte du parti populaire. Tous les chefs
militaires étaient ennernis de la révolution,
paree que, possesseurs excIusifs des grades et
des faveurs, ils voyaient le mérite admis a les
partager avec eux. Par le motif contraire, les
soldats penchaient pour l'ordre de ehoses nou
veau ; et sans doute la haine de la discipline,
le désir d'une plus forte paie, agissaient aussi
puissamment sur eux que l'esprit de liberté,
Une dangereuse insubordination se rnanifes
tait dans presque toute l'armée. L'infanterie
surtout, peut-étre paree qu'elle se méle da
vantage un penple, et qu'elle a moins d'orgueil
militaire que la eavalerie, était daos un état
complet d'insurrection. Bouillé, Glui voyait avec
peine son armée luí échapper, employait tous
les moyens possibles pour arre ter eette conta
gian de l'esprit révolutionnaire. Il avait re«;;u
de Latour-du-Pin, ministre de la 'guerre, les
pouvoirs les plus étendus; il en profitait en
déplacant continuellement ses trou.pes, et en
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les empéchant de se familiariser avec le peuple
par leur séjour sur les mémes lieux. II leur
défendait surtout de se rendre aux clubs, et ne
négligeait rien enfin pour maintenir la subor
dination militaire. Bouillé, apres une longue
résistance , avait enfin prété serment ala cons
titution ; et eomme il était plein d'honneur,
des cet instant íl parut avoir pris la résolu
tion d'étre fidele au roí et a la constitution.
5a répugnance pour Lafayette, dont il ne pou
vait méconnaitre ledésintéressement, était vain
cue , et il était plus disposéa s'entendre avec
lui. Les gal'des nationales de la vaste con
trée oú il commandait avaieut voulu le nom
mer leur général; il s'y était refusé dans sa
premiére humeur, et íl en avait du regret en
songeant au bien qu'il aurait pu faire. Néan
moins, malgré quelques dénonciations des clubs,
il se maintenait daus les faveurs popu
laires.

La révolte éclata d'abord a Metz. Les sol
dats enfermerent leurs officiers, s'emparerent
des drapeaux et des caisses , et voulurent méme

faire contribuer la municipalité. Bouillé cou
rut le plus grand danger, et parvint a répri
mer la séditionvBientót apres , une révolte
semblable se manifesta aNancy. Des régiments
suisses y prirent part, et on eut lieu de crain-
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dre , si cet exemple était suivi , que bientót
tout le royaume ne se trouvát livré aux exces
réunis de la soldatesque et de la populace.
L'assernblée elle-mérne en trembIa. Un officier
fut chargé de porter le décret reudu centre
les rehenes. Il ne put le faire exécuter , et
Bouillé recut ordre de marcher sur Nancy,
pour que force restát a la loi, Il n'avait que
peu de soldats sur lesquels il pút cornpter.
Heureusement les troupes, naguere révoltées

a Metz, hurniliées de ce qu'il n'osait pas se
fier a elles, offrirent de marcher centre les
rebelles, Les gardes nationales firent la méme
offre, et il s'avanca avec ces forces réunies et
une cavalerie assez nombreuse sur Naney. Sa
position était embarrassante , paree qu'il ne
pouvait faire agir sa cavalerie ,et que son in
fanterie n'était pas suffisante pour attaquer
les rebelles seeondés de la populace. Néan
moins il parla a ecux-ei ave e la plus grande
fermeté, et parvint a leur imposer. Ils allaient
rnéme eéder et sortir.de la ville eonformément
ases ordres , lorsque des eonps de fusil furent
tirés , on ne sait de quel cóté. Des-lors l'enga
gementdevint inévitable. Les troupes de Bouillé,
se croyant trahies, comhattirent avec la plus
grande ardeur; mais l'action fut opiniátre , et
elles ne pénétrerent que pas a" pas, a travers
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un feu meurtrier *. Maitre enfin .des principa
les places , Bouillé ohtint la soumission des ré
giments, et les fit sortir de la ville. Il délivra
les officiers et les autorités emprisonnés , fit
choisir les principaux coupables , et les livra a
I'assemblée nationale.

Cette victoire répandit une joie générale, et
calma les craintes qu'on avait concues pour la
tranquillité du royaume. Bouillé recut du roi
et de l'assemhlée des félicitations et des élo
ges. Plus tard on le calomnia, et on aceusa sa
conduite de cruauté. Cependant elle était ir
réprochahle, et dans le moment elle fut ap
plaudie comme telle. Le roi augmenta son
commandement qui devint fort considérahle,
cal' il s'étendait depuis la Suisse jusqu'a la
Samhre, et comprenait la plus grande partie
de la frontiére. Bouillé, comptant plus sur la
cavalerie que sur l'infanterie, choisit pour se
cantonner les hords de la Seille, qui tomhe
dans la Moselle; il avait la des plaines pour
faire agir sa cavalerie, des fourrages pour la
nourrir, des places assez fortes pour se re
trancher, et surtout peu de population a crain
dre. BouiUé était décidé a ne rien faire contre
la constitution; mais jI se défiait des patrio-

.. 31 noút,

I. l~
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tes, et il prenait des précautions pour venir
au secours du roi, si les circonstances le ren
daient nécessaire.

L'assemblée avait aboli les parlements,. ins
titué les jurés , détruit les jurandes, et allait
ordonner une nouvelle émission d'assignats.
Les biens du clergé offrant un capital irn
mense, et les assignats le rendant eontinuel
lemeut disponible, il était naturel qu'elle en
usát, Toutes les objeetions déjá faites furent
renouvelées avee plus de violence ; I'évéque
d'Autun Iui-méme se pronon({a contre eette
émission nouvelle, et prévit avee saga cité tous
les résultats financicrs de eette mesure *. Mi
rabeau, envisageant surtout les résultats po
litiques , insista avec opiniátreté , et réussit,

Huit cents millions d'assignats furent décrétés;
et cette fois il fut décidé qu'ils ne porteraient
pas intérét, Il était inutile en effet d'ajouter un
intérét a une monnaie. Qu'on fasse cela pom
un titre qui ne peut circuler et demeure oisif
dans les maius de celui qui le possede , ríen
n'est plus juste; mais pour une valeur qui de
vient actuelle par son eours forcé, c'est une
erreur que l'assemblée ne cornrnit pas une se
conde fois. Necker s'opposa a cette nouvelle

* VOYC7. la note 15 11 101 Iin du volume,
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émission, et envoya un mémoire qu'on n e
couta point. Les temps étaient bien changés
pour lui, et il n'était plus ce ministre a la
conservation duquel le peuple attachait son
bonheur, un an auparavant. Privé de la con
fiance du roi, brouillé avec ses collegues , ex
eepté Montmorin, il était négligé par I'as
semblée, et n'en obtenait pas tous les égards
qu'il eút pu en attendre. L'erreurde Necker
consistait a croire que la raison suffisait a
tout, et que, manifestée avec un mélange de
sentiment et de logique, elle devait triompher
de l'entétement des aristocrates et de l'irrita
tion des patriotes. Necker possédait cette rai
son un peu fiere qui juge les écarts des pas
sions et les hláme ; mais il manquait de cette
autre raison plus élevée et moins orgueilleuse,
qui ne se borne pas a les hlárner, mais qui
sait aussi les conduire. Aussi , placé au milieu
d'elles, il ne fut pour toutes qu'une gene el
point un frein. Demeuré sans amis depuis le
départ de Mounier et de Lally, il n'avait con
servé que l'inutile Malouet. Il avait blessé l'as
semblée, en lui rappelant sans cesse et avec
des reproches le soin le plus difficile de tous ,
eelui des finances : il s' était attiré en outre le
ridicule par la maniere dont il parlait de Iui
méme. Sa démi.ssion fut acceptée avec plaisir

18.
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par tous les partis ". Sa voiture fnt arrétée a la
sortie du royaume par le méme peuple qui l'a
vait naguere trainée en triomphe; il faUut un
ordre de l'assernblée pour que la liberté d'al
ler en Suisse lui fUt accordée. Ill'obtint bien
tót, et se retira á Coppet pour y contempler de
loin une révolution qu'il était plus propre a
observer qu'á conduire,

Le miuistere .s'était réduit a la nullité du roi
lui-mérne , et se livrait tout au plus aquelques
intrigues ou inutiles ou coupables. Saint-Priest
communiquait avec les émigrés; Latour - du
Pin se prétait a toutes les volontés des chefs
militaires; Montmorin avait I'estime de la cour,
mais non sa confiance, et iI était employé dans
des intrigues aupres des chefs popuIaires, avec
lesquels sa modération le mettait en rapport.
Les ministres furent tous dénoncés al'occasion
de nouveaux complots. « Moi aussi , s'écria Ca
zales , je les dénoncerais, s'il était généreux
de poursuivre des hommes aussi faibles; j'ac
cuserais le ministre des finances de n'avoir pas
éc!airé I'assemblée sur les véritables ressources
de l'état,et de n'avoir pas clirigé une révolu
tion qu'il avait provoqllée; j'accuserais le mi
nistre de la guel're d'avoir laissé désorganiser

* Necker se dérnit le 4 septembre.
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l'armée; le ministre des provinces de n'avoir
pas fait respecter les ordres du roi; tous enfin
de leur nullité , et des láches eonseils donnés
él leur maitre.o L'inaetion est un crime aux
yeux des partis qui venlent aller él leur but' :
aussi le coté droit eondamnait-il les ministres,
non pour ce qu'ils avaient fait , mais ponr ce
qu'ils n'avaient pas fait, Cependant Cazales et
les siens , tout en ·les conrlamnant , s'opposaient
él ce qu'on demandát au roi leur éloignement,
paree qu'ils regardaient cette demande eomme
une atteinte él la prérogative royale. Ce renvoi
ne fut pas réclamé, mais ils donnerent sucees
sivement leur démission ) excepté Montmorin,
qni fut seul conservé. Duport-du-Tertre, simple
avocat , fut nornmé garde des sceaux, Dupor
tail, désigné au roi par Lafayette , remplaca
Latour-du-Pin it la guerre, et se montra mieux
disposé en faveur du par-ti populaire, L'une
des mesures qu'il prit , fut de priver Bouil1é
de toute la liberté don! il usait dans son com
mandemeut, et particulierement du POUVOil'
de déplaeer les troupes él sa volonté , pouvoir
dont Bouillé se servait , eomme on l'a vu , pour
empécher les soldats de fraterniser avec le
peuple.

Le roi avait fait une étude particuliere de
l'histoire de la révolution anglaise. Le sort de
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Charles I'" l'avait toujours singulierement
frappé, et il ne pouvait pas se défendre de
pressentiments sinistres. Il avait surtout re
marqué le motif de la condamnation de Char
les r-, ce motif était la guerre civile. Il en
avait contracté une horreur invincible pour
toute mesure qui pouvait faire couler le sang;
et il s'était constamment opposé a tous les
projets de fuite, proposés par la reine et la
cour.

Pendant l'été passé aSaint-Cloud, en 1790,
il aurait pu s'enfuir; mais iln'avait jamais voulu
en entendre parlero Les amis de la eonstitution
redoutaient eomme lui ce moyen, qui sem
blait devoir amener la guerre civile. Les. aris
tocrates seu ls le désiraient , paree que, maitres
du roi en l'éloignant de l'assemblée, ils se
promertaient de gouverner en son nom, et de
rentrer avec lui a la tete des étrangers, igno
rant cncore qu'on ne va jamais qu'á leur suite.
Aux aristocrates se joignaient peut-étre quel
ques imaginations précoces, qui déjá com
mencaient a rever la république, a laquelle
personne ne songeait encore, dont on n'avait
jamais prononcé le nom, si ce n'est la reine
dans ses emportements contre Lafayette et
contre l'assemblée, qu'elle accusait d'y tendré
de tous leurs voeux. Lafayette, chef de I'armée
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constitutionnelle, et de tous les amis sinceres
de la liberté, veillait constamment sur la per
sonne du monarqlle. Ces deux idées , éloi
gnement du roi et guerre civile , étaient si
fortement associées dans les esprits depuis le
commencement de la révolntion, qu'on regar
dait ce départ comrne le plus grand malheur
a craindre.

Cependant l'expulsion du ministere , qui , s'il
n'avait la confianee de Louis XVI, était du
rnoins de son choix , l'indisposa eontre I'assem
blée, et lui fit eraindre la perle entiere du
ponvoir exécutif. Les nouveaux débats reli
gieux, que la mauvaise foi du clergé fit naitre
a propos de la constitution civile , effrayerent
sa conscience timorée, et des-lors il songea au
départ. C'est vers la fin de 1790, qu'il en écrivit
a Boui lié, qui résista d'abord, et qui céda en
suite , pour ne point rendre son zele suspect a
l'infortuné monarqué. Mirabeau , de son coté,
avait fait un plan pour soutenir la canse de
la monarchie. En communieation eontinuelle
avec Montrnorin , il n'avait jusque-lá rien en
trepris de sérieux , paree que la cour, hésitant
entre l'étranger,l'émigration et le partí natio
nal , ne voulait rien frauchement , et de tous
les moyens redoutait surtout eelui qui la
sournettrait a un maitre aussi sincerement
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constitutionnel que Mirabeau, Cependant elle
s'entendit entiérement avec lui, vers cette épo
que. On lui promit tout s'il réussissait , et ton
tes les ressources possibles furent mises a sa
disposition. Talon , lieutenant civil au Chátelet,
et Laporte, appelé récemment aupres du roi
ponr administrer la liste civile, eurent ordre
de le voir et de se préter a l'exécution de ses
plans. Mirabean condamnait la constitution
nouvelle. Pour une monarchie elle était , selon
lui, trop démocratique, et pour une républiqne
il y avait un roi de tropo En voyant surtout
le débordement populaire qui allait toujours
croissant, il résolut de l'arréter. A Paris, sous
l'empire de la multitude et d'une assemblée
toute-puissante , aucune tentative n'était pos
sible. n ne vit qu'une ressource, c'était d'éloi
gner le roí de Paris , et de le placer- aLyon. La,
le roi se fút expliqué; il auraít énergiquement
exprimé les raisons qui lui faisaient condamner
la constitution nouvelle , et en aurait donné
une autre qui était toute préparée. Au méme
instant , on eút convoqué une premiere légis
lature. Mirabeau, en conférant par écrit avec
les membres les plus populaires , avait eu l'art
de leur arracher a tous l'improbation d'un ar
tícle de la constitution actuelle. En réunissant
ces divers avis, la coustitution tout entiere
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se Itrollvait condamnée par ses auteurs eux
mérnes ", n voulait les joindre au manifeste du
roi, pour en assurer l'effet, et faire mieux sen
tir la nécessité d'une nouvelle constitution. 00
ne connait pas tous ses moyens d'exécution;
on sait seulement, que par la police de Talon,
lieutenant-civil,il s'était ménagé des pamphlé
taires, des orateurs de club et de groupe; que
par son immense correspoodaoce, il devait
s'assurer trente-six départements duo midi. Saos
doute il songeait a s'aider de Bouillé, mais il
ne voulait pas se mettre a la merci de ce gé
néra1. Tandis que Bouillé campait aMontmédy,
il voulait que le roí se tint aLyon; et lui-méme
devait, suivant les circonstances, se porter a
Lyon ou a Paris. Un prince étranger, ami de
lVlirabeau, vit Bouillé de la part du roi, et lui
fit part de ce projet, mais al'insu de Mirabeau'",
qui ne sougeait pas a Montmédy, oú le roí
s'achemina plus tard.Bouillé, Irappé. du génie
de Mirabeau, dit qu'il fallait tout faire pour
s'assurer un homme pareil, et que pour luí il

* Voyez la note 19 a la fin du volume.
** Bouille semble croire, dans ses Mémoires, que c'est

de la part de Mirabeau et du roi qu'on lui lit des ouver

tures, Mais c'est lá une erreur. Mirabeau ignorait cette
double menée , et ne pensait pas a se mettre dans les
mains de Bouillé.
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était prét a le seconder de tous ses moyens.
M. de Lafayette était étrangera ce projet.

Quoiqu'il fút sincerement dévoué ala personne
du roi, il n'avait point la confiance de la cour,
et d'ailleurs il excitait l'envie de Mirabeau ,
qni ne voulait pas se donner un compagnon
pareil. En outre, M. de Lafayette était connu
pour ne suivre que le droit chernin , et ce plan
était trap hardi, trop détourné des voies Ié
gales , pour lui convenir. Quoi qu'il en soit ,
Mirabeau voulut étre le seul exécuteur de son
plan, et en effet, il le conduisit tout seul peno
dant l'hiver de 1790 a 1791. On ne sait s'il eút
réussi; mais il est certain que, sans faire re
brousser le torrent révolutionnaire , il eút du
moíns influé sur sa direction , et sans changer
sans doute le résultat inévitable d'une révo
lution telle que la nótre, il en eút rnodifié les
événernents par sa puissante opposition. 00
se demande encore si, méme en parvenant a
dompter le partí populaire, il eút pu se ren
dre maitrede l'aristocratie et de la cour, Un
de ses arnis lui faisait cette derniere objection.
«( lis m' ont tout promis, disait Mirabeau. 
Et s'ils ne vous tiennent point parole? - S'ils
ne me tiennent point parole , je les f... en ré-
publique. » .

Les principaux articles de la constitution
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civile , tels que la circonscription nouvelle des
évéchés , et l'élection de tous les fOllctionnaires

ecclésiastiques, avaicnt été décrétés. Le roi en
avait référé au pape, qui, apres lui avoir ré
pondu avec un ton moitié sévere et moitié
paternel, en avait appelé ason tour au clergé
de France. Le clergé profita de l'occasion, et
prétendit que le spirituel était compromis par
les mesures de l'assemblée. En méme temps,
il répandit des mandements, Melara que les
évéques déchus ne se retireraient de leurs
siéges que contraints et forcés; qu'ils loue
raient des maisons , et continueraient leurs
fonctions ecclésiastiques ; que les fideles de
meurés tels ne devraient s'adresser qu'a eux,
Le clergé intriguait surtout dans la Vendée et
dans certains départements du Midi , oú il se
concertait avec les émigrés. Un camp fédératif
s'était formé a Jallez ", oú , sous le prétexte
apparent des fédérations, les prétendus fédérés
voulaient établir un centre d'opposition aux
mesures de I'assernblée. Le parti populaire s'ir
rita de ces menées; et, fort de sa puissance,
fatigué de sa modération , il résolut d'employer
un moyen decisif On a déja vu les motifs qui

• Ce camp s'était formé dans les premiers jours de sep
tcmbre.
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avaient inflné sur l'adoption de la constitu tion
civile. Cette constitution avait pour auteurs
les chrétiens les plus sinceres de l'assemblée;
ceux-ci , irrités d'une injuste résistance , réso

lurent de la vainere.
On sait qu'un décret obligeait tous les fonc

tionnaires publics a préter serment a la consti
tution nouvelle. Lorsqu'il avait été questíon
de ce serment eívique, le c1ergé avait toujours
voulu distinguer la constitution poli tique de
la constitution ecclésiastique ; on avait passé
outre. Cette fois l'assemblée résolut d'exiger
des eeclésiastiques un serment rígoureux qui
les mit dans la nécessité de se retirer s'ils ne
le prétaient pas, ou de remplir fidelement
leurs fonctions s'ils le prétaient. Elle eut soin
de déclarer qn'elle n'entendait pas violenter

les eonseiences, qu'elle respecterait le refus
(le eeux qui, eroyant la religion compromise
par les lois nouvelles, ne voudraient pas pré
ter le serrnent ; mais qu'elle voulait les con
naitre pour ne pas leur eonfier les nonveaux
épiseopats. En cela ses prétentions étaient jus
tes et franches. Elle ajoutaít a son décret , que
eeux qui refuseraient de jurer seraient privés

de fonctions et de traitements; en outre, pour
donner l' exemple , tous les ecclésiastiques qui
étaient députés devaieut préter le serment dans
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l'assemblée méme , huit jours apres la sanction
du nouveau décret.

Le coté droi t s'y opposa; Maury se livra a
toute sa violence, fit tout ce qu'il put pour se
faire interrompre, et avoir lieu de se plaindre.
Alexaudre Lameth, qui occupait le fauteuil,
lui maintint la parole, et le priva du plaisir
d'étre chassé de la tribune. Mirabeau, plus élo
quent que jamais, défendit l'assernblée. « Vous,
« s'écria-t-il , les persécuteurs de la religion!
« Vous qui lui avez rendu un si noble et si ton
le chant hommage, dans le plus beau de vos
({ décrets l Vous qui consacrez a son culte une
« dépense publique, dont votre prudence et
({ votre justice vous eussent rendus si écono
(e mes! Vous qui avez fait intervenir la religion
({ dans la divisiou du royaume, et qui avez
« planté le signe de la croix sur toutes les li
(l mites des départements! Vous, enfin , qui
« savez que Dieu est aussi hécessaire aux
« hommes que la liberté! »

L'assemblée décreta le serment ". Le roi en
référa tout de suite a Borne. L'archevéque d'Aix,
qui avait d'abord combattu la constitution ci
vile, sentaut la nécessité d'une pacification,
s'unit au .roi et a quelques-uns de ses collé-

* Décret du '1.7 uovcmbre.
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gues plus modérés , pour solliciter le con sen ~

tement du pape. Les émigrés de Turin, et les
évéques opposants de France, écrivireut ~~

Rome, en sens tout contraire, et le pape,
sous divers pretextes, différa sa réponse. Vas
semblée, irritée de ces délais , insista ponr
avoir la sanction du roi , qui, décidé a céder ,
usait des ruses ordinaires de la faiblesse. Il
voulait se laisser contraindre pour paraitre ne
pas agir librement. En effet, il attendit une
érneute , et se háta alors de donner sa sanction.
Le décret sanctionné , l'assemblée voulut le
faire exécuter, et elle obligea ses membres ec
clésiastiques apréter le serment dans son sein,
Des hommes et des femmes, qui jusque-la s'é
taient montrés fort peu attachés a la reli~ion,

se mirent tout-a-coup en mouvement 'ponr
provoquer le refus des ecclésiastiques ", Quel
ques évéques et quelques curés préterent le
serment. Le plus grand nombre résista avec
une feinte modération, et un attachement
apparent a ses principes. L'assemhlée n'en pero
sista pas moins dans la nomination des nou
veaux évéques et curés, et fut parfaitement
secondée par les adrninistrations. Les anciens
fonctionnaires ecclésiastiques eurent la liberté

* Voyez la note 20 ;1 la fin du volurne.
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d'exercer leur culte a part, et ceux qui étaient
reconnus par l'état prirent place dans les égli
ses. Les dissidents Iouerent a Paris l'église des
Théatins pour s'y livrer á leurs exercices. L'as
semblée le permit, et la garde nationale les
protégea autant qu'elle put contre la ·fureur
du peuple, qui ne leur laissa ras toujours
exercer en repos leur ministere particnlier.

On a condamné l'assemblée d'avoir occa
sionné ce schisme, et d'avoir ajouté une cause
nouvelle de division a celles qui existaient
déja. D'abord , quant á ses droits, il est évi
dent a tout esprit juste que l'assemblée ne
les excédait pas en s'occupant du temporel de
rÉglise. Qllant aux considérations de pruden
ce, on peut dire qu'elle ajoutait peu aux dif
ficultés de sa position. Et en effet , la cour,
la noblessc et le clergé avaient assez per
du, le peuple assez acquis, pour étre des en
nemis irréconciliables, et pour que la révolution
eút son issue inévitable, mérne sans les effets
du nouveau schisme. D'ailleurs, quand on
détruisait tous les abus, l'assemblée pouvait
elle souffrir ceux de l'ancienne organisation
ecclésiastique? Ponvait-elle souffrir que des
oisifs vécussent daos l'aboodance, tandis que
les pasteurs , seuls utiles, avaient a peine 1('
nécessaire?
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CHAPITRE VI.

Progrés de l'émigration, - Le peuple soulevé attaque le
donjon de Vincennes. Conspiration des Chevaliers da
poignard, ---: Discussion sur la loi contre les émigrés.
Mort de Mirabeau. - Intrigues contre-révolution
naires.. Fuite du roi et de sa Camille; il est arrété a
Varennes et ramené a Paris. - Dispositions des puis
sanees étrangercs; préparatifs des émigrés. - Declara
tion de Pilnitz. - Proclarnation de la loi martiale au
Champ-de-Mars. - Le roi accepte la constitution.
Clóture de l'assemblée constituante.

LA longue et derniére lutte entre le partí
national et I'ordre privilégié du clergé, dont
nous venons de raconter les principales cir
constances , acheva de tout diviser. Tandis que
le clergé travaillait les provinces de l'Ouest
et du Midi, Les réfugiés de Turin faisaient di
verses tentatives, que leur faiblesse et Ieur
anarchie rendaient inutiles. Une conspira-

J. 19
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tion fut tentée a Lyon. On y annoncait l'arri
vée des princes, et une abondante distrihution
de graces; on promettait méme a cette ville
de devenir la capitale du royaume, a la place
de Paris , qui avait dérnérité de la cour. Le roi
était averti de ces menées , et n'en prévoyant
pas le succés, ne le désirant peut-étre pas, cal'
il désespérait de gouverner l'aristocratie victo
rieuse, il fit tout ce qu'il put pour l'empécher,
Cette conspiration fut découverte a la fin de
J 790, et ses principaux agents Iivrés aux tribu
naux. Ce dernier, revers décida l'émigration a
se transporter dé Turin a Coblentz, oú elle
s'établit dans le territoire de l'électeur de Tré
ves, et aux dépens de son autorité, qu'eUe
envahit tout entiere. On a déja vu que les
membres de cette noblesse échappée de France
étaient divisés en deux partís : les uns, vieux
serviteurs, nourris de faveurs et composant
ce qu'on appelait la cour, ne voulaient pas, en
s'appuyant sur la noblesse de province, eutrer
en partage d'influence avec elle, et pour cela
ils n'entendaient recourir qu'a l'étranger; les
autres , comptant davantage sur leur épée ,
voulaient soulever les provinces duMidi, en
y réveillant le fanatisme. Les premiers l'em
porterent, et on se rendit a Coblentz, sur la
frontiere du Nord , pour y attendre les puis-.
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sanees. En vain ceux qui voulaient combattre
dans le Midi insisterent-ils pour qu'on s'aidát
du Piémorit , de la Suisse et de l'Espagne,
alliés fideles et désintéressés, et pour qu'on
laissát dans leur voisinage un chef considera
ble. L'aristocratie que dirigeait Calonne ne le
voulut paso Cette aristocratie n'avait pas changé
en quittant la France : frivole, hautaine, in
capable, et prodigue aCoblentz cornme aVer
sailIes, elle fit encore mieux éclater ses vices
au milieu des difficultés de l'exil et de la guerre
civile. Il faut du bourgeois dans votre brevet',
disait-ellea ces hommes intrépides qui offraient
de se battre dans le Midi , et qui demandaient
sous quel titre ils serviraient '1'. On ne laissa a
Turin que des agents subalternes, qui, jaloux
les uns eles autres, se desservaient reciproque
ment, et ernpéchaient toute tentative de réussir,

Le prince de Condé, qui semblait avoir conser
vé toute l'énergie de sa branche, n'était point
en faveur aupres d'une partie de la noblesse;
il se placa pres du Rhin , avec tous ceux qui,
comme lui, ne voulaient pas intriguer, mais se
battre.

L'émigration devenait chaque jour plus
considérable, et les routes étaient couvertes

• Voyez la note 21 a la fin du volume.
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d'une noblesse qui semblait remplir un devoir
sacré, en courant prendre les armes contre sa
patrie. Des femmes méme croyaient devoir
attester leur horreur eontre la révolution, en
abandonnant le sol de la Franee. Chez une
nation oú tout se fait par entrainement , on
émigrait par vogue; on faisait a peine des
adieux , tant on croyait que le vOY3ge serait
eourt et le retour proehain. Les révolution
naires de Hollande, trahis par leur général,
abandonnés par leurs alliés , avaient cédé en
quelques jours; ceux de Brabant n'avaient
guere tenu plus long-temps; ainsi done, sui
vant ces imprudents érnigrés , la révolution
francaise devait étre soumise en une courte
carnpagne , et le pouvoir absolu refleurir sur
la France asservie.

L'assemblée, irritée plus qu'effrayée de Ieur
présomption, avait proposé des mesures, et
elles avaient toujours été différées, Les tantes
du roi, trouvant leur conscience compromise
aParis , crurent devoir aller chercher leur sa
lut aupres du pape. Elles partirentponr Rome",
et furent arrétées en route par la municipalité
d'Arnay ~ le -'Duc. Le peuple se porta aussitót
diez Monsieur , qu'on disait prét a s'enfuir.

• Elles partirent le 19 février 1791.
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Monsieur parl1t , et promit de ue pas aban
donner le roi, Le peuple se calma; et 1'a5
semblée prit en délibération le départ de
Mesdames. La délibération se prolongeait, lors
que Menou la termina par ce mot plaisant :
« L'Europe, dit-il, sera bien étonnée, quand
elle saura qu'une grande assemblée a mis plu
sieurs jours adécider si deux vieilles femmes
entendraient la messe a Bome ou aParis. » Le
comité de constitution n'en fut pas moins
chargé de présenter une loi sur la résidence
des fonctionnaires publics et sur l'émigration.
Ce décret , adopté apres de violentes discus
sions, ohligeait les fonctionnaires publics a la
résidence dans le lieu de leurs fonctions, Le
roi, comme premier de tous, était tenu de ne

pas s'éloigner du corps législatif pendant cha
que session , et en tout autre temps de ne pas
aller au-delá du royaume. En cas de violation
de eette loi, la peine pour tons les fonction
naires était la déchéance. Un autre décret sur
1'émigration fut demandé au comité.

Pendant ce temps, le roi, ne pouvant plus
souffrir la contrainte qui lui était imposée , et
les réductions de pouvoir qne l'assemblée luí
faisait subir, n'ayant surtout aucun repos de
conscience depuis les nouveaux décrets sur
les prétres i le roi était décidé a s'enfuir. Tout
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l'hiver avait été eonsaeré en préparatifs; 00

excitait le zéle de Mirabeau, on le eomblait
de promesses s'il réussissait a mettre la famille
royale en liberté, et, de son coté, il poursui
vait son plan avec la plus grande activité.
Lafayette venait de rompre avee les Lameth.
Ceux-ei le trouvaient trop dévoué ala eour; et
ne pouvant suspeeter son intégrité, eomme celle
de Mirabeau, ils accusaient son esprit, et lui
reproehaient de se laisser abuser. Les ennemis
des Lameth les accuserent de jalouser la puis
sanee militaire de Lafayette, comme ils avaient
envié la puissanee oratoire de Mirabeau. Ils
s'unirent ou parurent s'unir aux amis du duc
d'Orléans, et on prétendit qu'ils voulaient mé
nager a l'un d'eux le commandement de la
garde nationale; c'était Charles Lameth qui,
disait-on, avait l'ambition de l'obtenir , et on
attribua a ce motif les difficllltés sans cesse
renaissantes qui furent suscitées depuis a
Lafayette.

Le 28 février, le peuple , excité, dit-on, par
le due d'Orléans , se porta au donjon de Vin
eennes, que la municipalité avait destiné a
recevoir les prisonniers trop accumulés dans
les prisons de Paris. On attaqua ce donjon
eomme une nouvelle Bastille. Lafayette y ac
courut atemps, et dispersa le faubourg Saint-
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Antaine, conduit par Santerre a cette expédi
tion. Tandis qu'iL rétablissait l'ordre dans cette
partie de Paris, d'autres difficuhés se prépa
raient pour lui aux TniLeries. Sur Ie bruit
d'une émeute, une grande quantité des habi
tués du chatean s'y étaient rendus au nombre
de plusieurs centaines. lIs portaient des armes
cachées , telIes que des couteaux de chasse et
des poignards. La gardc nationale , étonnée
de cette affluence , en coucut des craintes ,
désarma et maltraita quelques-uns de ces hom
mes. Lafayette survint, fit évacuer le chatean
et s'empara des armes. Le bruit s'en répandit
aussitót ; on dit qu'ils avaient été trouvés por
teurs de poignards, d'oú ils furent nornmés
depuis cheoaliers da poignard. Ils soutinrent
qu'ils n'étaient venus que ponr défendre la
personne du roi menacée. On leur reprocha
d'avoir voulu l'enlever; et , comme d'usage,
l'événement se termina par des calornnies ré
ciproques. Cette scene déterrnina la véritable
situation de Lafayette. On vit mieux encore
cette fois que, placé entre les partis les plus
prononcés, iL était la pour protéger la per
sonne du roi el la constitution. Sa douhle
victoire augmenta sa popularité, sa puissance,
et la haine de ses ennemis. Mirabeau , qui avait
le tort d'augmenter les défiances de la cour a
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son égard, présenta cette conduite comme
profondément hypoerite. Sous les apparences
de la modération et de la guerre a tous les
partis , elle tendait, selon lui, a l'usurpation.
Dans son humeur, il signalait les Lameth
comme des méchants et desinsensés , unis a
d'Orléans, et n'ayant dans l'assemblée qu'une
trentaine de partisan s. Quant au coté droit ,
il déclarait n'en pouvoir ríen faire, et se re
pliait sur les trois ou quatre eents membres,
libres de tout engagement, et toujours dispo
sés a se décider par l'impression de raison et
d'éloquence qu'il opérait dans le momento

II n'y avait de vrai dans ce tablean que son
évaluation de la force respective des partis, et
son opinion sur les moyens de diriger l'assem
blée. 11 la gonvernait en effet, en dominant
tout ce qui n'avait pas d'engagement pris, Ce
méme jovr, 28 février, il exercait , presqne
pour la derniére foís, son empire, sígnalait
sa haine contre les Lameth, et déployait con
tre eux sa redoutable puissance.

La loi sur l'émígration allait étre discutée.
Chapelier la présenta au nom du comité. Il
partageait, disait-il, l'indígnation générale con
tre ces Francais qui abandonnaient leur patrie,
mais il déclarait qu'apres plusieurs jours de
réflexions , le comité avait reconnu l'ímpossi-
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bilité de faire une loi sur l'émigration. Il était
difficile en effet d'en faire une. II fallait se de
mander d'ahord si on avait le droit de íixer
l'homme au sol. On l'avait sans doute, si le
salut de la patrie l'exigeait; mais il fallait dis
tinguer les motifs des voyageurs, ce qui de
venait inquisitorial; il fallait distinguer leur
qualité de Francais ou d'étrangers, d'émi
grants ou de simples commercants. La loi était
donc trés-difficile , si elle n'était pas impossi
hle. Chapelier ajouta que le comité, pour obéir
a l'assemblée , en avait rédigé une; que, si on
le voulait , il allait la lire; mais qu'il avertissait
d'avance qu'elle violait tous les principes.
l ..isez ... Ne lisez pas. .. s'écrie-t-on de toutes
parts. -Une foule de députés veulent prendre
la parole. Mirabeau la demande a son tour,
l'obtient, et , ce qui est mieux, commande le
silence, II lit une lettre fort éloquente , adres
sée autrefois a Frédéric-Guillaume, dans la
quelle il réclamait la liberté d' émigration,
comme un des droitsles plus sacrés de
l'homme, qui, n'étant point attaché par des
racines a la terre, n'y devait rester attaché
que par le bonheur. Mirabeau, peut-étre pour
satisfaire la cour , mais surtout par conviction,
repoussait comme tyrannique toute mesure
contre la liberté d'aller et de venir. Sans doute
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on abusait de cette liberté dans le moment,
mais l'assemblée , s'appuyant sur sa force, avait
toléré tant d'exces de la presse commis contre
elle-méme , elle avait souffert tant de vaines
tentatives, et les avait si victorieusement re
poussées par le mépris , qu'on pouvait lui con
seiller de persister dans le meme systéme.
Mirabeau est applaudi dans son opinion, mais
on s'obstine a demander la lecture du projet
de loi. Chapelier le lit en fin : ce projet pro
pose, pour les eas de troubles, d'instituer une
eommission dictatorial e ,eomposée de trois
membres , qui désigneront nommément et a
leur gré eeux qui auront la liberté de circuler
hors du royaume. A cette ironie sanglante, qui
dénoneait I'irnpossibilité d'une loi , des mur
mures s'élevent. - Vos murmures m'ont sou
lagé, s'écrie Mirabeau , vos coeurs répondent au
mien , et repoussent cette absurde tyrannie.
Pour moi, je me crois délié de tout serment
envers ceux qui auront l'infamie d'admettre
une cornmission dictatoriale. - Des cris s'éle
vent an coté gauche. - Oui , répete-t-il , je
jure ... - Il est interrornpu de nouveau ...
- Cette popularité, reprend-il avec une voix
tonnante, que j'ai ambitionnée, et dont j'ai
joui comme un autre, n'est pas un faible 1'0

seau ; je l'enfoncerai profondément en terre...,
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et je le ferai germer sur le terrain de la justice
et de la raison... - Les applaudissements écla
tent de toutes parts. - Je jure, ajoute l'ora
teur, si une loi d'émigration est votée, je jure
de vous désobéir.

Il descend de la tribune aprés avoir étonné
I'assemblée et imposé a ses ennemis. Cepen
dant la discussion se prolonge encore ; les uns
veulent l'ajournement, pour avoir le temps de
faire une loi meilleure; les autres exigent qu'il
soit déclaré de suite qu'on n'en fera pas, afin
de calmer le peuple et de terminer ses agita
tions. On murmure, on crie, on applaudit. Mi
rabeau demande encore la paróle, et semble
l'exiger..... - Quel est , s'écrie M. Goupil, le
titre de la dictature qu'exerce ici M. de Mira
beau? - Mirabeau, sans l'écouter, s'élance a
la tribune. - Je n'ai pas accordé la parole ,
dit le président; que l'assemblée décide.-Mais,
sans rien décider,l'assemblée écoute. -Je prie
les interrupteurs, dit Mirabeau, de se souve
nir que j'ai toute ma vie combattu la tyrannie,
et que je la combattrai partout oú elle sera
assise ; - et en prononc;ant ces mots , il pro
mime ses regards de droite a gauche. Des ap
plaudissements nombreux accompagnent sa
voix; il reprend : - Je prie M. Goupil de se
souvenir qu'il s'est mépris jadis sur un Cati-
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lina dont il repousse aujourd'hui la dictature *;
je prie l'assemblée de remarquer que la ques
tion de l'ajournement, simple en apparence,
en renferme d'autres , et, par exemple , qu'elJe
suppose qu'une loi est a faire. - De nouveaux
murmures s'élevent agauche. - Silence aux
trente voix l s'éerie l'orateur en fixant de ses
regards la place de Barnave et des Lameth.
- Enfin, ajoute-t-il , si l'on veut , je vote aussi
l'ajournement, mais a condition qu'il soit dé
crété que d'ici a l'expiration de l'ajournement
il n'y aura pas de sédition. - Des acc1ama
tions unanimes eouvrent ces derniers mots,
Néanmoins l'ajournement l'emporte , mais a
une si petite majorité, que l'on conteste le ré
suItat, et qu'une seconde épreuve est exigée.

Mirabeau dans eette occasion frappa snrtout
par son audace; jamais peut-étre il n'avait plus
impérieusement subjugué l'assemblée. Mais sa
fin approchait, et c'étaient la ses derniers
triomphes, Des pressentiments de mort se me
laient a ses vastes projets, et quelquefois en
arrétaient l'essor. Cependant sa conscience était
satisfaite; l'estime publique s'unissait ala sienne,
et l'assurait que, s'il n'avait pas encore assez

.. M. Goupil, poursuivant autrefois Mirabeau, s'était
écrié avec le coté droit : « Catilina est a nos portes!-
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fait pour le salut de l'état, il avait du moins
assez fait pour sa propre gloire. Pále et les
yeux profondément creusés , il paraissait tout
changé a la tribune, et souvent il était saisi
de défaillances subites. Les exces de plaisir et
de travail, les émotions de la tribune, avaient
usé en peu de temps eette existence si forte.
Des bains qui renfermaient une dissolution de
sublimé avaient produit eette teinte verdátre
qu'on attribuait au poison. La cour était alar
mée , tous les partis étonnés ; et, avant sa
mort , on s'en demandait la cause. Une der
ni ere fois, il prit la parole a cinq reprises dif
férentes , sortit épuisé , et ne reparut plus. Le
lit de mort le recut et ne le rendit qu'au
Panthéon. Il avait exigé de Cabanis qu'on
n'appelát pas de médecins; néanmoins on lui
désobéit , et ils trouverent la mort qui s'ap
prochait, et qui déja s'était emparée des pieds.
La tete fut atteinte la derniere , eomme si la
nature avait voulu laisser briller son génie
jusqu'au dernier instant. Un peuple immense
se pressait autour de sa demeure, et encom
brait toutes les issues dans le plus profond si
lence. La cour envoyait émissaires sur émis

saires; les hulletins de sa santé se transmettaient
de bouche en bouche , et allaient répandre
partout la douleur achaque progres du mal.
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Lui, eutouré de ses amis, exprimait quelques
regrets sur ses travaux interrompus, quelque
orgueil sur ses travaux passés: -Soutiens, di
sait-il a son domestique, soutiens cette tete,
la plus forte de France. L'empressement du
peuple le toucha; la visite de Barnave, son en
nemi , qui se présenta chez lui au nom des Ja
cobins , lui causa une douce émotion. Il don na
encore quelques pensées a la chose publique.
L'assemblée devait s'occuper du droit de tes
ter; il appela l\f. de Talleyrand, et lui remit
un discours qn'il venait d'écrire, - Il sera plai
sant, lui dit-il, d'entendre parler contre les
testaments un homme qui n'est plus et qui
vient de faire le sien. La cour avait voulu en
effet qu'il le fit , promettant d'acquitter tous
les legs. Reportant ses vues sur l'Europe, et de
vinant les projets de I'Angleterre: « Ce Pitt, dit
il, est le ministre des préparatifs; il gouverne
avec des menaces : je lui donnerais de la peine
si je vivais.» Le curé de sa paroisse venant lui
offrir ses soins , il le remercia avec politesse,
et lui dit, en souriant , qu'il les accepterait vo
lontiers s'il n'avait dans sa rnaison son supé
rieur ecclésiastique, l\f. l'évéque d' Autun. Il
fit ouvrir ses fenétres: -l\fon ami, dib-il aCa
banis, je mourrai aujourd'hui : il ne reste plus
qu'a s'envelopper de parfums , qu'á se con-
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ronner de fleurs, qu'a s'environner de musí
que, afin d'entrer paisiblement dans le som
meil éternel. Des douleurs poignantes inter
rompaient de ternps en temps ces discours si
nobles et si calmes. Vous aviez promis, dit-il a
ses amis, de m'épargner des souffrances inu
tiles. En disant ces mots, il demande de 1'0
pium avec instance. Comme on le lui refusait ,
il I'exige avec sa violence accontumée. Pour
le satisfaire, on le trompe, et on lni pré
sente une coupe, en lui persuadant qu'elle
contenait de I'opiurn. Il la saisit avec calme,
avale le breuvage qu'il croyait mortel, et parait
satisfait, Un instant apres il expire. C'était le
2 aVril179I. Cette nouvelle se répand aussitót
a la conr, a la ville, a l'assemblée. Tous les
partís espéraient en lui , et tous , excepté les
envieux , SOl1t frappés de douleur. L'assemblée
interrompt ses travaux, un deuil général est
ordonné, des funérailles magnifiques sont pré
parées. On demande quelques députés : Nous
irons tous , s'écrient-ils. L'église de Sainte-Ce
nevieve est érigée en Panthéon, avec cette
inscription , qui n'est plus a l'instant 00 je ra
conte ces faits :

AUX GRANDS HOMlliES LA PATRIE RECONNAISSANTE *.
* La révolution de 1830 a rétabli cette inscription, et

rendu ce monument 11 la destiuation décrétée par l'assem
blée nationale.



304 RÉVOLUTION FRAN~AISE.

Mirabeau y fut le premier admis a coté de
Descartes. Le lendemain, ses funérailles eurent
lieu. Toutes les autorités , le département, les
municipalités , les sociétés populaires , l'assem
blée, l'armée, accompagnaient le convoi. Ce
simple orateur obtenait plus d'honneurs que
jamais n'en avaient recu les pompeux cer
cueils qui allaient jadis a Saint-Denis. Ainsi
finit cet homrne extraordinaire, qui , apres
avoir audacieusement attaqué et vaincu les
vieilles races , osa retourner ses efforts contre
les nouvelles qui l'avaient aidé a vaincre, les
arréter de sa voix, et la leur faire aimer en
l'employant contre elles; cet homme enfin qui
fit son devoir par raison , par génie, mais non
pour quelque peu d'or jeté a ses passions, et
qui eut le singulier honneur, lorsque toutes
les popularités finirent par le dégout du peu
pie, de voir la sienne ne céder qu'a la mort.
Mais eút-il fait entrer la résignation dans le
coeur de la cour, la modération dans le coeur
des ambitieux? eút-il dit a ces tribuns popu
laires qui voulaient briller a leur tour : De
meurez dans ces faubourgs obscurs? eút-il dit
aDanton, cet autre Miraheau de la populace :
Arretez-vous dans cette section, el ne montez
pas plus haut? On l'ignore; mais ,au mornent
de sa mort, tous les intéréts incertains s'étaient
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rernis en ses mains , el comptaient sur lui.
Long-tcmps on regretta sa présence. Dans la
confusión des disputes, on portait les regards
sur cette place q u'il avait occupée, et on sem
blait invoquer celui qui les terminait d'un mot
victorieux. Mirabeau n'est plus ici , s'écria un
jour Maury en montant a la tribune; on ne
m'empéchera pas de parlero

La mort de Mirabeau en leva tout courage a
la cour. De nou veaux événernents vinrent pré
cipiter sa résolution de fuir. Le 18 avril, le roi
voulut. se rendre a SaiIlt~loud. On répandit
le bruit que, ne voulant pas user d'UD prétre
asserrnenté pour les devoirs de la Páque, il
avait résolu de s'éloigner pendant la semaine
sainte; d'autres prétendirent qu'il voulait fuir.
Le peuple s'assemble aussitót et arréte les

. chevaux. Lafayette accourt, supplie le roi de
demeurer en voiture , en l'assurant qu'il va lui
ouvrir un passage. Le roí néanmoins descend
et De veut permettre aucune tentative; c'était
son ancienne politique de 'ticparaitre pas libre.
D'apres l'avis de ses ministres, il se rend a
l'assemblée pour se plaindre de l'outrage qu'il
venait de recevoir. L'assemblée l'accueille avec
son empressement ordinaire, en promettant
de faire tout ce qui dépendra ji'elle pOllr as
surer sa liberté. Louis XVI sort appIaudi de

l. 20
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tous les cótés , excepté du coté droit. Le 23
avril, sur le eonseil qu'on lui donne, il fait
écrire par M. de Montmorin une lettre aux
ambassadeurs étrangers, dans laquelle il dé
ment les intentions qu'on luí suppose au de
hors de la France, déclare aux puissances qu'il
apreté serment ala eonstitution, et qu'il est
disposé ale tenir, et proclame eomme ses en
nemis tous eeux qui insinueront le contraire.
Les expressions de cette lettre étaient volon
tairement exagérées pour qu'elle parüt arra
chée par la viole,~ce; e'est ce que le roi
déclara lui-méme a l'envoyé de Léopold. Ce
prioce parcourait alors l'ltalie et se trouvait
daos ce moment a Mantoue. Calonne négo
ciait aupres de lui. Un envoyé, M. Alexandre
de Durfort, viot de Mantoue aupres du roi et
de la reioe s'informer de leurs dispositions. Il
les interrogea d'abord sur la lettre écrite aux
ambassadeurs, et ils répondirent qu'au lan
-gage on devait voir qu'elle était arraehée; il
les questionna ensnite sur leurs espérances ,
et ils répondirent qu'ils n'en avaient plus de
puis la mort de Mirabeau; enfin sur leurs dis
positions envers le eomte d'Artois , et ils assu
rerent qu'elles étaient excellentes.

Pour eompreodre le motif de ees questions,
il faut savoir que le baron de Breteuil était
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l'ennemi déelaré de Calonne; que son inimitié
n'aváit pas fini dans l' émigration; et que, ehargé
aupres de la eour de Vienne des pleius pou
voirs deLouis XVI'" il eontrariait toutes les
démarches des princes. Il assurait a Léopold
que le roi ne voulait pas étre sauvé par les
émigrés, paree qu'il redoutait leur exigenee, et
que la reine personnellement était brouillée
avee le eornte d'Artois. Il proposait toujours
pOIlr le salut du treme le eontraire de ee que
proposait Calonne; et il n'oublia ríen ponr dé
truire l'effet de eette nouvelle négoeiation. Le
eomte de Durfort retourna aMantoue ; et , le 20

mai 1791, Léopold promit de faire marchar
trente-einq mille hommes en Flandre, et quinze
mille en AIsaee. Il annonca qu'un nombre égal
de Suisses devaient se porter vers Lyon, autant
de Piérnontais sur le Dauphiné, et que l'Es
pagne rassernblerait vingt mille homrnes. L'em
pereur promettait la eoopération du roí de
Prusse et la neutralité de l'Angleterte. Une
protestation faite au nom de la maison de Bour
hon , devait étre signée par le roí de Naples,
le roi d'Espagne, par l'infant de Parme , et par
les prinees expatries. Jusque-lá le plus grand
seeret était exigé. II était aussi reeommandé a

* Voye:l á ce! égard Bertrand de Molleville.

20.
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Louis XVI de ne pas songer as'éloigner, quoi
qu'il en eút témoigné le désir ; tandis que Bre
teuil, au contraire, conseillait au roi de partir.
Il est possible que de part et d'autre les con
seils fussent donnés de bonne foi; mais il faut
remarquer cependant qu'ils étaient donnés
dans le sens des intéréts de ehacun. Breteuil,
qui voulait combattre la négociation de Ca
Ionne aMantoue, conseillait le départ; et Ca
lonne, qui n'aurait plus régné si Louis XVI
s'était transporté ala frontiere , lui faisait insi
nuer de rester. Quoi qu'il en soit, le roi se dé
cida apartir, et il a dit souvent, avec humeur :
«C'est Breteuil qui l'a voulu ".»Il écrivit done a
Bouillé qu'il était résolu a ne pas différer da
vantage. Son intention n'était pas de sortir du
royaume, mais de se retirer aMontmédy, d'oú
il pouvait, au besoin, s'appuyer sur Luxem
bourg, et recevoir les secours étrangers. La
route de Chálons par G;lermont et Varennes
fut préférée malgré l'avis de Bouillé. Tous les
préparatifs furent faits pour partir le 20 juin.
Le général rassembla les troupes sur lesquelles
il comptait le plus, prépara un camp a Mont
médy , y amassa des fourrages, et donna pour
prétexte de toutes ces dispositions , des mouve-

~ Voyez Bertrand de Molleville.
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ments qu'il apercevait sur la frontiere. La reine
s'était chargée des préparatifs depuis Paris jus
qu'aChálons; et Bouillé de Chálons jusqu'a Mont
médy. Des corps de cavalerie peu nombreux
devaient, sous prétexte d'escorter un trésor,
se porter sur divers points, et recevoir le roi
a son passage. Bouillé lui-méme se proposait
de s'avancer aquelque distan ce de Montmédy.
La reine ls'était assurée une porte dérobée
pour sortir du cháteau, La famille royal e devait
voyager sous un 1I0m étranger et avec un passe
port supposé. Tout était prét pOllr le 20; ce
pendant une crainte fit retarder le voyage
jusqu'au 2 r , délai qui fut fatal a cette famille
infortunée. M. de Lafayette était dans une com
plete ignorance du voyage; M. de Montmorin
Iui-mérne , malgré la confiance de la cour, l'i
gnorait ahsolument ; il n'y avait dans la confi
dence de ce projet que les personnes indispen
sables a son exécution. Quelques hruits de
fuite avaient cependant couru, soit que le
projet eút transpiré, soit que ce fút une de ces
alarmes si communes alors. Quoi qu'il en soit,
le comité de recherches en avait été averti, et
la vigilan ce de la garde nationale en était aug
mentée.

Le 20 juin , vers minuit , le roi , la reine,
madame Elisabeth , madame de Tourzel , gou-
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vernante des enfants de France, se déguisent ,
et sortent successivement du cháteau, Madame
de Tourzel avec les enfants se rend au petit
Carrousel, et monte dans une voiture conduite
par M. de Fersen, jeune seigneur étranger,
déguisé en cochero Le roi les joint hientót.
Mais la reine, qui était sortie avec un garde
du-corps , leur donne a tous les plus grandes
inquiétudes. Ni elle ni son guide ne connais
saient les quartiers de París; elle s'égare et ne
retrouve le petit Carrousel qu'une heure apres ;
en s'y rendant, elle rencontre la voiture de
M. de Lafayette, dont les gens marchaient avec
des torches. Elle se cache sous les guichets du
Louvre , et , sauvée de ce danger, parvient a
la voiture oú elle était si impatiemment atten
due. Apres s'étre ainsi réunie , to~ la famiJIe
se met en route; elle arrive, apres un long trajet
et une secande erreur de route, a la porte
Saint-Martin , et monte dans une berline atte
lée de six chevaux, placée lá pour l'attendre.
Madame de Tourzel , sous le nom de madame de
Korff, dcvait passer pour une mere voyageant
avec ses enfants ; le roi était supposé son valet
de chambre; trois gardes-du-corps déguisés
devaient précéder la voiture en courriers, OH

la suivre comme domestiques. Ils partent enfin,
accompagnés des voeux de M. de Ferseu , qui
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rentra dans Paris pour prendre le chemin de
Bruxelles. Pendant ce temps , Monsieur se diri
geait vers la Flandre avec son épouse, et suivait
une autre route pour ne point exciter les
soupc;ons et ne pas faire manquer les chevaux
dans les relais.

Le roi et sa famille voyagerent tonte la nuit
sans que Paris fút averti, M. de Fersen courut
a la rnunicipalité pour voir ce qu'on en savait :
a huit heures du matin on l'ignorait encore.
Mais bientót le bruit s'en répandit et circula
avec rapidité. Lafayette réunit ses aides-de
camp, leur ordonna de partir sur-le-champ , en
leur disant qu'ils n'atteindraient sans doute
pas les fugitifs, mais qu'il fallait faire quelque
chose; il prit sur lui la responsabilité de l'ordre
qu'il donnait, et supposa, dans la rédaction de
cet ordre , que la famille royale avait été en
levée par les ennemis de la chose publique.
Cette suppositiou respectueuse fut admise par
l'assemblée , etconstamment adoptée par toutes
les autorités. Dans ce moment, le peuple ameuté
reprochait a Lafayette d'avoir favorisé l'éva
sion du roi, et plus tard le partí aristocrate
J'a accusé d'avoir Iaissé fuir le roi pOllr l'arré
ter ensuite, et pour 'le perdre par cette vaine
tentative. Cependant, si Lafayette avait voulu
laisser fuir Louis XVI, aurait-il envoyé, sans
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aucun ordre de l'assemblée, deux aides-de
camp a sa suite? Et si, comme l'ont supposé
les aristocrates, il ne I'avait laissé fuir que
pour le reprendre , aurait-il donné toute une
nuit d'avance ala voiture? Le peuple fut hientót
détrompé, et Lafayette rétabli dans ses bonnes
graees.

L'assemblée se réunit a neuf heures du ma
tin. Elle montra une attitude aussi irnposante
qu'aux premiers jours de la révolution, La
supposition convenuc fut que Louis XVI avait
été enlevé. Le plus grand calme, la plus par
faite union régnerent pendant toute eette
séanee. Les mesures prises spontanément par
Lafayette furent approuvées. Le peuple avait
arrété ses aides-de-camp aux barrieres; l'as
semblée, partout obéie, leur en fit ouvrir les
portes. L'un d'eux , le jeune Romeuf, ernporta
avec lui le déeret qui eonfirmait les ordres
déja donnés par le général , et enjoignait a tous
les fonctionnaires publics d'arréter, par tous
les moyens possibles , les miles dudit enléve
ment , el /I'empécher que la mutefút continuée.
Sur le voeu et les indications du peuple, Ro
menf prit la route de Chálons , qui était la
véritable, et qne la vue d'une voiture a six
chevaux avait indiquée comme telle. L'assern
blée 6t ensuite appeler les ministres, et décréta
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qu'ils ne reeevraient d'ordre que d'elle seule.
En partant, Louis XVI avait ordonné au mi
nistre de la justice de lui envoyer le seeau de
l'état; l'assemblée décida que le seeau serait
conservé pom étre apposé a ses décrets; elle
décréta en méme temps que les frontieres se
raient mises en état de défense, et chargea le
ministre des relations extérieures d'assurer aux
puissances, que les dispositions de la natiou
francaise n'étaient point changées aleur égard.

M. de Laporte, intendant de la liste civile,
fut ensuite entendu, Il avait recu divers mes
sages du roi , entre autres un hillet, qu'il pria
l'assemblée de ne pas ouvrir, et un mémoire

contenant les motifs dn départ. L'assemblée ,
préte arespecter tous les droits, restitua , sans
l'ouvrir, le bilIet que M. de Laporte ne voulait
pas rendre public , 'et ordonna la lecture dn
mémoire. Cette lecture fut écoutée avee le plus
grand calme, et ne produisit presque aUCIlIlC
impression. Le roi s'y plaignait de ses pertes
de ponvoir sans assez de dignité, et s'y mon
trait aussi hlessé d'étre rérluit a trente millions
de liste civile, que d'avoir perdu toutes ses
prérogatives. On écouta toutes les doléances
du monarque, on plaignit sa faiblesse , et on
passa outre.

Dans ce moment, pell de personnes dési-
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raient l'arrestation de Louis XVI. Les aristo
erates voyaient dans sa fuite le plus ancien de
leurs voeux réalisé , et se flattaient d'une guerre
civile tres - prochaine. Les membres les plus
prononcés du parti populaire , qui déja com
mencaient ase fatiguer du roi, trouvaient dan s
son abseuce l'occasion de s'en passer, et con
cevaient l'idée et l'espérance d'une république.
Toute la partie modérée, qui gouvernait en ce
moment l'assemblée, désirait que le roi se re
tirát sain et sauf aMontmédy; et, comptant
sur son équité, elle se flattait qu'un accommo
dement en deviendrait plus facile entre le tróne
et la nation. On s'effrayait beaucoup moins a
présent qu'autrefois, de voir le monarque me
nacant la constitution du milieu d'une arrnée,
Le peuple seul, auquel on n'avait pas cessé
d'inspirer cette crainte, la conservait encore
lorsque l'assemblée ne la partageait plus, et il
faisait des voeux ardents pour l'arrestation de
la famille royale. Tel était l'état des choses a
Paris.

La voiture, partie dans la nuit du 20 au 21,

avait franchi heureusement une grande partie
(le la route, et était parvenue sans obstacle a
Chálons, le 2 [ , vers les cinq heures de l'apres
midi. La, le roi, qui avait le tort de mettre
souvent sa tete a la portiere , Iut reconnu ;



ASSEMBLÉE CONSTITU ANTE (1791). 3.5
celui qui fit cette découverte voulait d'abord
révéler le secret , mais il en fut empéché par
le maire, qui était un royaliste fidele. Arrivée
a Pont - de - Sommeville, la famille royale ne
trouva pas les détachements qui devaient l'y
recevoir; ces clétachements avaient attendu
plusieurs heures; mais le soulévement du peu
pie, qui s'alarmait de ce mouvement de trou
pes, les avait obligés de se retirer. Cependant
le roi arriva aSainte-Menehould. La, montrant
toujours la tete ala portiere , il fut aper~u par
Drouet , fils du maitre de poste, et chaud révo
lutionnaire. Aussitót ce jeune homme, n'ayant
pas le temps de faire arréter la voiture aSainte
Menehould , court aVarennes, Un brave ma
réchal-des-logis , qui avait aper~u son empres
sement et qui soupconnait ses motifs , vol e a
sa suite pour l'arréter, mais ne peut l'atteindre.
Dronet fait tant de diligence qu'il arrive a Va
rennes avant la famille infortunée; sur-Ie-champ
il avertit la municipalité , et fait prendre sans
délai toutes les mesures nécessaires pOllr I'ar
restation. Varennes est bátie sur le hord d'une
riviere étroite, rnais profonde; un détachement
de hussards y était de garde; mais l'officier,
ne voyant pas arriver le trésor qu'on lui avait
annoncé , avait Iaissé sa troupe dans les: quar
tiers. La voiture arrive enfin et passe le ponl.
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A peine est-elle engagée sous une voúte qu'il
fallait traverser, que Drouet, aidé d'un autre
individu, ar.te les ehevaux: Fotre passe-port l
s'écrie-t-il , et avec un fusil, il menace les voya
geurs s'ils s'ohstinent aavancer, On ohéit acet
ordre, et on livre le passe - port. Drouet s'en
saisit, et dit que c'est au pracureur de la eom
mune a l'examiner; et la famille rayale est
conduite ehez ce procureur, nommé Sausse
Celui-ci, apres avoir examiné ce passe - port,
feintde le trouver en regle, et, avec heaucoup
d'égards, prie l~ roi d'attendre. On attend en
effet assez long - ternps. Lorsque Sausse est
enfin assuré qu'un nombre suffisant de gardes
nationaux out été réunis, il cesse de dissiruuler,
et declare au prince qu'il est reconnu et arrété.
Une contestation s'engage; Louis prétend n'é
tre pas ce qu'on suppase, et la dispute deve
nant trap vive: -«Puisque vous le reconnaissez
pour vatre roi , s'écrie la reine impatientée ,
parlez -lui danc avec le respect que vous lui
deve·z. »

Le roi , vayant que toute dénégatian était
inurile , renonce ase déguiser plus long-temps.
La perite salle était pleine de monde; il prend
la parale et s'exprirne avec une chaleur qui
ne lui était pas ordinaire. Il proteste de ses
bonnes intentions, il assure qu'il n'allait a
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Montmédy que pour écouter plus librement
les voeux des peuples, en s'arrachant a la ty
rannie de París; il demande enfin a continuer
sa route, et a étre conduit au but de son
voyage. Le rnalhéureux prince, tout attendri,
embrasse Sansse, et lui demande le salut de son
épouse et de ses enfants; la reine se joint a
lui , et , prenant le dauphin dans ses bras,
conjure Sausse de les sauver. Sausse est tou
ché , mais il résiste, et les engage a retourner
a Paris pour éviter une guerre civile. Le roi ,
au contraire, effrayé de ce .retour-, persiste a
vouloir marcher vers Montmédy. Dans ce mo
ment, :MM. de Damas et de Goguelas étaient
arrivés avec les détachements placés sur divers
points. La famille royale se croyait délivrée ,
rnais on ne pouvait compter sur les hussards.
Les officiers les réunissent , leur annoncent
que le roi et sa famille sont arrétés , et qu'il
faut les sauver; mais ceux-ci répondent qu'ils
sont pour la nation. Dans le méme instant, 'les
gardes nationales, convoquées dans tous les
environs, affluentet remplisséet Varennes.
Toute la nuit se passe dan s cet état; a six
heures dn matin, le jeulle Romeufarrive, por
tant le décret de l'assernblée ; il trouve la voi
ture attelée de six chevaux et dirigée vers
Paris. Il monte et remet le décret avec dou-
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leur. Un cri de toute la famille s'éleve contre
l\I. de Lafayette qui la faít arréter. La reine
méme parait étonnéc de ce qu'il n'a pas péri de
la main du peuple; le jeune Romeuf répond
que luí et son général ont fait leur devoir en
les poursuivant , mais qu'ils out espéré ne pas
les atteindre. La reine se saisit du décret, le
jette sur le lit de ses enfants, puis l'en arrache,
en disant qu'il les souillerait. - Madarne , lui
dit Romeuf, qui lui était dévoué , aimeriez
vous mieux qu'un autre que moi fút témoin
de ces emportements? - La reine alors revient
a elle et recouvre toute sa dignité. On annon
~ait au mérne instant l'arrivée des divers corps
placés aux environs par Bouillé. Mais la mu
nicipalité ordonna alors le départ, et la famille
royale fut obligée de remanter sur-Ie-champ
en voiture, et de reprendre la route de París,
cette route fatal e et si redoutée.

Bouillé, averti au milieu de la nuit, avait
fait monter un régiment a cheval , et il était
partí au cri de vive le roi! Ce hrave général,
devoré d'inqáéttide, marcha en toute háte ,
et fit neuf lieues en quatre heures; il arriva
a Varennes, oú il trouva déja. divers corps
réunis, mais le roi en était parti. depuis une
heure et dernie. Varennes était barricadée et
défendue par d'assez bonnes dispositions; car
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00 avait brisé le p~)Ot, et la riviére n'était pas
guéable. Ainsi, pour sauver le roi , Bouil1é de
vait d'abord livrer un combat pour enlever les
barricades , puis traverser la riviere , et aprés
cette grande perte de temps, pouvoir attein
dre la voiture qui avait déja une avance d'une
heure et demie. Ces obstacles rendaient toute
tentative impossible; et il ne fallait pas moins
qu'une telle impossibilité pour arréter un
homme aussi dévoué et aussi entreprenant que
Bouillé. Il se retira donc déchiré de regrets el

de douleur.
Lorsqu'on apprit a Paris l'arrestation du

roí, on le croyait déja hors.d'atteinte. Lepeu
ple en ressentit une joie extraordinaire. L'as
semblée députa trois commissaires , choisis
dans les trois sections du coté gauche, pour ac
eompagner le monarque el le reconduire aPa
ris, Ces commissaires étaient Barnave, Latour
Maubourg et Pétion. lis se rendirent aChálons ,
et, des qu'ils eurent joint la cour, tous les
ordres émauerent d'eux seuls. Madame de
Tourzel passa dans une voiture de suite avec
Latour-Maubourg. Barnave et Pétiou monte
rent dans la voiture de la famille royale. Latour
Maubourg, homme distingué , était ami de
Lafayette, et comme lui dévoué autant au roí
qu'á la constitution. En cédant ases deux col-
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legues l'houneur d'etre avec la famille royale,
son intention était de les intéresser a la gran
deur malheureuse, Baruave s'assit dans le fond,
entre le roi et la reine; Pétion sur le devant,
entre madame Élisabeth et madame Royale.
Le jeune dauphin reposait alteruativement sur
les genoux des uns et des autres. Tel avait été
le cours rapide des événements! Un jeune
avocat de vingt et quelques anuées , remar
quable seulement par ses talents; un autre ,
distingué par ses lurniéres , mais surtout par le
rigorisme de ses principes, étaient assis acoté
du prince naguere le plus absolu de l'Europe,
et commandaientá tous ses mouvements! Le
voyage était lent , paree que la voiture suivait
le pas des gardes nationales. Il dura huit jours
de Varennes aParis. La chaleur était extreme,
et une poussiere brillante, soulevée par .r.a
foule, suffoquait les voyageurs. Les premiers
instants furent silencieux; la reine ne pou
vait déguiser son humeur. Le roí finit par en
gager la converpation avec Barnave. L'entre
tien se porta sur tous les objets, et enfin sur
la fuite a Montmédy. Les uns et les autres s'é
tonnerent de se trouver tels. La reine fut sur
prise de la raison supérieure et de la politesse
délicate du jeune Bamave ; bientót elle releva
son voile et prit part al'entretien. Barnave fut
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touché de la bonté du roi et de la gracieuse
dignité de la reine. Pétion montra plus de ru
desse; il témoigna et il obtint moins d'égards.
En arrivant, Barnave était dévoué a eette fa
mille malheureuse , et la reine, charmée du
mérite et du sen s du jeune tribun, lui avait
donné toute son estime. Aussi, dans les rela
tions qu'elle eut depuis avec les députés eons
titutionnels , ce fut a lui qu'elle accorda le
plus de confiance. Les partís se pardonne
raient , s'ils pouvaient se voir et s'entendre ",

A Paris, on avait préparé la réception qu'on
devait faire a la famille royale. Un avis était
répandu et affiché partout : Quiconque ap
plaudira le roí sera battu; quiconque I'insul
lera sera pendu, L'ordre fut ponctuellement
exécuté, et ron n'entendit ni applaudisse
ments ni insultes. La voiture prit un détour
ponr ne pas traverser Paris. On la fit entrer
par les Champs-Élysées , qui conduisent di
rectement au cháteau. Une foule immense la
recut en silence et le chapeau sur la tete.
Lafayette, suivi d'une garde nombreuse , avait
pris les plus grandes précautions. Les trois
gardes-du-corps qui avaient aidé la fuite étaient
sur le siége, exposés a la vue et a la colere

• Voyez la note 22 11. la fin du volume,
l. 21
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du peuple; néanmoins ils n'essuyérent aucune
violence. A peine arrivée au cháteau , la voi
ture fut entourée. La famílle royale descendít
précipitamment, et marcha au milieu d'une
doublehaie de gardes nationaux, destinés a
la protéger, La reine, demeurée la derniere ,
se vit presque enlevée dans les bras de MM. de
Noailles et d'Aiguillon, ennemjs de la cour';
mais généreux amis du malheur. En les voyant
s'approcher , elle eut d'abord quelques doutes
sur leurs intentions, mais elle s'abandonna a
eux , et arriva saine et sauve au palais.

Tel fut ce voyage, dont la funeste issue ne
peut étre justement attribuée aaucun de ceux
qui l'avaient preparé. Un accident le fit man
quer, un accident pouvait le faire réussir. Si,
par exemple , Drouetavait été joint et arreté
par celui qui le poursuivait, la voiture était
sauvée. Peut-étre aussi le roí manqua-t-il d'é
nergie lorsqu'il fut reconnu. Quoí qu'il en soit,
ce voyage ne doit étre reproché a personne,
ni a ceux qui l'ont conseillé, ni a ceux qui
l'ont exécuté; il était le résultat de cette fata
lité qui poursuit la faiblesse au milieu des
crises révolutionnaires.

L'effet du voyage de Varennes fut de dé
truire tout respect ponr le roi, d'habituer les
esprits a se passer de lui, et de faire naitre le
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voeu de la république. Des le matin de son
arrivée,l'assemblée avait pourvu atout par un
décret". Louis XVI était suspendu de ses fonc
tions; une garde était donnée asa personne,
a oelle de la reine et du dauphin. Cette garde
était chargée d'en répondre. Trois députés,

d'André, Tronchet, Duport, étaient commis
pour recevoir les déclarations du roi et de la
reine. La plus grande mesure était observée
dans les expressions, car jamais cette assem
blée ne manqua aux convenances; mais le ré
sultat. était évidsnt , et le roi était provisoire
ment détróné.

La responsabilité imposée a la garde natio
nale la rendit sévere el souvent importune
daos sonservice auprés des personnes royales.
Des sentinelles veillaient continuellement a
leur porte, et ne les perdaient jamais de vue.
Le. roi, voulant un jour s'assurer s'il était
réellement prisonnier, se présente aune porte;
la sentinelle s'oppose a son passage: - Me
reconnaissez-vous? lui dit .Louis XVI. - OU1,
sire , répond la sentinelle, - .. Il oe restait au
roi que la faculté de se promeoer le matin
dans les Tuileries, avant que le jardin fUt ou
vert au public,

• Séance du samedi 25 juin.

21.
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Barnave et les Lameth firent alors ce qu'ils
avaient tant reproché a Mirabeau, ils préte
rent secours au tróne et s'entendirent avec la
cour. Il est vrai qu'ils ne recurent aucunar
gent; mais c'était moins le prix de l'alliance
que l'alliance elle-rnéme qu'ils avaient repro
chée a Mirabeau; etapres avoir été autrefois
si sévéres , ils subissaient maintenant la loi
commune a tous les chefs populaires, qui les
force a s'allier successivement au pouvoir, a
mesure qu'ils y arrivent. Néanmoins , rien n'é
tait plus louable, en l'état des choses, que le
serviee rendu au roi par Barnave et les Lameth,
et jamais ils ne 'montrerent plus d'adresse, de
force et de talento Barnave dicta la réponse du
roi aux commissaires nornmés par l'assemblée,
Dans cette réponse , Louis XVI motivait sa
fuite sur le désir de mieux connaitre l'opinion
publique; íl assurait I'avoir mieux étudiée daos
son voyage, et il prouvait par tous les faits
qu'il n'avait pas voulu sortir de Franee. Quant
a ses protestations eontenues dans le mémoire
remis al'assemblée, il disait avee raison qu'elles
portaient, non sur les principes fondarnen
taux de la constitution , mais sur les moyens
d'exécution qui lui étaient laissés, Maintenant ,
ajoutait-il, que la volonté générale lui était
manifestée , il n'hésitait pas a s'y soumcttre et
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a {aire tous les saerifiees néeessaires pour le
bien de tous".

Bouillé , pour attirer sur sa personne la co

lere de l'assemblée, lui adressa une lettre
qu'on pourrait dire insensée, sans le motif
généreux qui. la dicta. Il s'avouait seul auteur
du voyage du roi, tandis qu'au eonttaire il
s'y était opposé; il déclarait au nom des souve
rains que Paris répondrait de la súreté de la
famille royale, et que le moindre mal commis
eontre elle serait vengé d'une maniere écla
tanteo 11 ajoutait, ee qu'il savait n'étre pas,
que les moyens militaires de la: Franee étaient
nuls; qu'il connaissait d'ailleurs les voies d'in
vasion, et qu'il conduirait lui-méme les armées
ennemies au sein de sa patrie. L'assemblée se
préta elle-méme aeette généreuse bravade, et
jeta tout sur Bouillé, qui n'avait rien a crain
dre, ear il était déja a l'étranger.

La eour d'Espagne , appréhendant que la
moindre démonstration n'irritát les esprits et
n'exposát la famille royale a de plus grands
dangers, empécha une tentative préparée sur
la frontiere du Midi, et a laquelle les cheva
liers de Malte devaient eoncourir avec deux
frégates. Elle declara ensuite au gouvernement

• Voyez la note 23 a la fin du volume.
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franeais que ses bonnes dispositions n'étaient
pas changées a son égard. Le Nord se conduisit
avee beaucoup moins de mesure. De ce coté,
les puissances excitées par les émigrés étaient
menacantes. Des envoyés furent dépéchés par
le roi a Bruxelles et a Coblentz. Ils devaient
tácher de s'entendre avec l'émigration, lui faire
connaitre les bonnes dispositions de I'assem
blée, et l'espérance qu'on avait concue d'un
arrangernent avantageux. Mais apeine arrivés,
ils furent indignement traités , et revinrent
aussitót aParís. Les émigrés leverent des corps
an nom du roi, et l'obligerent ainsi a leur
donner un désaveu formel. Ils prétendirent
que Monsieur, alors réuni aeux, était régent
du royanme; que le roi , étant prisonnier,
n'avait plus de volonté lit lui, et que celle qu'il
exprimait n'était que celle de ses oppresseurs.
La paix de Catherine avec les Turcs, quí se
conclut dans le mois d'aoüt , excita encare
davantage leur joie insensée, et ils crurent
avoir a leur disposition tontes les puissances
de l'Europe. En considérant le désarmement
des places fortes, la désorganisation de l'armée
abandonnée par tous les officiers, ils ne pou
vaient douter que l'invasion n'eút lieu tres
prochainement et ne réussit. Et cependant il
y avait déjá pres de deux ans qu'ils avaient
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quitté la France, et, malgré leurs belles espé
rances de chaque jour, ils n'étaient point encore
rentrés en vainqueurs, comme ils s'enflattaient!
Les puissances semblaient promeUre heau
coup, mais Pitt attendait; Léopold, épuisé par
la guerre, et mécontent des émigrés, désirait
la paix; le roi de Prusse promettait beaucoup
et n'avait aucun intérét a tenir; Gustave était
jaloux de commander une expédition contre
la France, mais il se trouvait fort éloigné; et
Catherine, qui devait le seconder, a peine dé
livrée des Turcs , avait encore la Pologne a
comprimer. D'ailleurs , pour opérer cette coa
lition , il fallait mettre tant d'intéréts d'accord,
qu'on ne pouvait guel'e se flatter d'y parvenir.

La décIaration de Pilnitz aurait du surtaut
éclairer les émigrés sur le zele des souverains ",
Cette déclaratian, falte en commun par le roi
de Prusse et l'empereur Léopold, portait que
la situation du roí de France était d'un in
térét commun a tous les souverains , et que
sans doute ils se réuniraient pour donner a
Louis XVI les moyens d'établir un gouverne
ment convenable aux intéréts du tróne et du
peuple; que dans ce cas , le roi de Prusse el
l'empereur se réuniraient aux autres princes ,

* Elle est du 27 aoüt,
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pour parvenir au méme but. En attendant,
leurs troupes devaient étre mises en état d'agir.
On a su depuis que cette déclaration renfer
mait des articles secrets, lis portaient que
l'Autriche ne mettrait aucun obstacle aux
prétentions de la Prusse sur une partie de la
Pologne. Il fallait cela ponr engager la Prusse
anégliger ses plus anciens intéréts , en se liant
avec I'Autriche contre la France. Que devait-on
attendre d'un zele qu'il fallait exciter par de
pareils moyens? Et s'il était si reservé dans ses
expressions , que devait-il étre dans ses actes?
La France, iI est vrai, était en désarmement,
mais tout un peuple debout est bientót armé:
et , cornme le dit plus tard le célebre Carnot,
qu'y a-t-il d'impossible a vingt-cinq millions
d'hommes? A la vérité , les officiers se re ti
raient; mais pour la plupart jeunes et placés
par faveur, ils étaient sans expérience et déplai
saient a l'armée. D'ailleurs , l'essor donné a
tons les moyens allait bientót produire des
officiers et des généraux. Cependant, il faut
en convenir, on ponvait, mérne sans avoir la
présomption de Coblentz, douter de la résis
tan ce que la France opposa plus tard a l'in
vasion,

En attendant, l'assernblée envoya des corn
rnissaires a la frontiere , et ordonna de grands
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préparatifs. Toutes les gardes nationales de
mandaient a marcher; plusieurs généraux of
fraient Ieurs serviees, et entre autres Dumou
riez , qui plus tard sauva 1a Franee dans les
défilés de l' Argonne.

Tout en donnant ses soins a la súreté exté
rieure de l'état , l'assemblée se hátait d'achever
son oeuvre eonstitutionnelle, de rendre au roí
ses fonctions, et, s'il était possible, quelques
unes de ses prérogatives.

Toutes . les subdivisions du cóté gauche,
excepté les hommes qui venaient de prendre
le norn tout nouveau de républicains , s'étaient
ralliés a un méme systeme de modération.
Barnave et Malouet marchaient ensemble et
travaillaient de concert. Pétion, Robespierre,
Buzot, et quelques autres encare, avaient
adopté la république ; mais ils étaient en petit
nombre. Le coté droit eontinnait ses impru
dences et protestait, au lien de s'unir a la ma
jorité modérée. Cette majorité n'en dominait
pas moins l'assemblée. Ses ennemis , qui l'au
raient accusée si elle eút détróné le roi, lui ont

eependant reproché de l'avoir ramené aParis ,
et replacé sur un tróne chaneelant. Mais que
pouvait-elle faire? Remplacer le roi par la ré
publique était trop hasardeux. Changer la
dynastie était inutile, cal' a se donner un roi,

/
/
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autant valait garder celui qu'on avait ; d'ail
leurs le due d'Orléans ne méritait pas d'étre
préféré a Louis XVI. Dans l'un et I'autre cas ,
déposséder le roi actuel, c'était manquer ades
droits reconnus, et envoyer al'émigration un
chef précieux poul' elle, cal' il lui aurait ap
porté des titres qu'elle n'avait paso <Au con
traire , rendre a Louis XVI son autorité , lui
restituer le plus de prérogatives qu'on le
pourrait , c'était remplir sa tache eonstitution
nelle, et óter tout prétexte a la guerre civile ;
en un mot , c'était faire son devoir , cal' le
devoir de l'assemblée, d'apres tous les engage
ments qu'elle avait pris, était d'établir le gou
vernement libre. mais monarchique.

L'assemblée n'hésita pas, mais elle eut de
grands obstacles avainere. Le mol nouveau de
république avait piqué les esprits déjá un peu
hlasés sur ceux de monarehie et de constitu
tion. L'absence et la suspension du roi avaient,
comme on 1'a vu, appris ase passer de lui. Les
journaux et les clubs dépouillerent aussitót le
respect dont sa personne avait toujours été

l'objel. Son départ, qui , aux termes du décret
sur la résidence des fonctionnaires publies,
rendait la déchéanee imminente, fit dire qu'il
était déchu. Cependant , d'apres ce méme dé
cret, il fallait pour la déchéance la sortie du
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royaume et la résistance aux sommations du
eorps législatif; mais ces eonditions importaient
peu aux esprits exaltés, et ils déclaraient le
roí eoupable et démissiounaire. Les Jaeobins,
les Cordeliers, s'agitaient violemment, et ne
pouvaient eomprendre qu'apres s'étre délivrés
du roi, on se l'imposát de nouveau et volon
tairement. Si le due d'Orléans avait eu des
espérances ,e'est alors qu'elles purent se ré
veiller. Mais iI dut voir combien son nom avait
peu d'influence , et combien surtout un nou
veau souverain , quelque populaire qu'il fút ,
convenait peu a l'état des esprits, Quelques
pamphlétaires qui lui étaient dévoués , peut.
étre a son insu , essayerent , eomme Antoine
fit pOllr César, de mettre la couronne sur sa
tete; ils proposerent de luí donner la régence,
mais il se vil obligé de la repousser par une
déclaration qui fut aussi peu considérée que
sa personne. Plus de roi, était le cri général,
aux Jacobins , aux Cordeliers, dans les lieux
et les papiers publics.

Les adresses se multipliaient : il y en eut
une aftichée sur tous les murs de Paris , et
méme sur eeux del'assemblée. Elle était signée
du nom d'AchiUe Duchátelet , jeune colonel.
Il s'adressait aux Francais ; il leur rappelait le
calme dont on avait joui pendant le voyage du
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monarque, et il concluait que ]'absence du
prince valait mieux que sa présence; il ajou
tait quesa désertion était une ahdication , que
la nation et Louis XV1 étaient dégagés de tout
líen l'un envers l'autre; qu'enfin l'histoire était
pleine des crimes des rois, et qu'il fallait re
noncer a s'en donner encore un.

Cette adresse, attribuée au jeune Achille Du
chátelet, était de Thornas Payne, Anglais ,et
acteur principal daos la révolutiou américaine.

Elle fut dénoncée a l'assemblée, qui, apres de
vifs débats, pensa qu'il fallait passer a l'ordre
du jour, et répondre par l'indifférenceaux
avis et aux injures, ainsi qu'on avait toujours
Iait.

Enfin les commissaires chargés de faire leur
rapport sur l'affaire de Varennes, le presenté
rent le 16 juillet. Le voyage, dirent-ils , n'avait
rien de coupable; d'ailleurs , le fút-il , leroi
était inviolable. Enfin la déchéance ne pouvait
en résulter, puisque le roí n'était point de
meuré assez long-temps éloigné, et n'avait pas
résisté aux somrnations du eorps législatif.

Robespierre, Buzot,"Pétion, répéterent tous
les arguments connus contre l'inviolabilité. Du
port, Barnave et Salles, leur répondirent, et il
fut eníin décrété que le roi ne pouvait étre mis
en cause pour le fait de son évasion. Deux ar-
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ticles furent seulement ajoutés au décret d'in
violabilité. A peine cette décision fut-elle ren
due , que Robespierre se leva et protesta han..
tement au nom de l'humauité.

Il y eut dans la soirée qui précéda cette déci..
sion un grand tumulte aux Jacobins. On y ré
digea une pétition adressée al'assemblée, pour
qu'elle déclarát le roi déchu comme perfide et
traitre ases serments , et qu'elle pounvüt a son
remplacement par tous les moyens constitu
tionneIs. Il fut résolu que cette pétition serait
portée le lendemain au Champ-de-Mars, oú chao
cun pourrait la signer sur l'autel de la patrie.
Le lendernain , en effet, elle fut portée au lieu
convenu , et a la foule des séditieux se joignit
celle des curieux qui voulaient étre témoins
de I'événement. Dans ce moment, le décret
était rendu, et il n'y avait plus lieu a une pé
tition. Lafayette arriva , brisa les barricades
déjá élevées, fut menacé, et recut méme un
coup de feu qui, quoique tiré a bout portant,
ne l'atteignit paso Les officiers municipaux s'é
tant réunis a lui, obtinrent enfin de la popu
lace qu'elle se retirát, Des gardes nationaux
furent placés pour veiller a sa retraite, et on
espéra un instant qu'elle se dissiperait; mais
hientót le tumulte recommen~a.Deux Invalides
qui se trouvaient, 011 ne sait pourquoi, sous
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l'autel de la .patrie , furent égorgés, et alors le
désordre n'eut plus de bornes. L'assemblée fit
appeler la municipalité , et la chargea de veiller
á l'ordre publico BailIy se rendit au Champ-de
Mars, fit déployer le drapean rQuge en vertu
de La loi martiale. L'emploi de la force, quoi
qu'on ait dit, était juste. On voulait , ou on
ne voulait pas les lois nouvelles; si on les vou
lait , il faUait qu'elles fussent exécutées , qu'il
y eút quelque chose de fixe , que I'insurrection
ne fut pas perpétuelle , et qlle la voJontéde
l'assemblée ne pút étre réformée par lles plé
biscites de la multitude. Baillydevait done faire
exécuter la loi. n s'avanca avec ce courage im
passible qui'l avait toujours montré, recut S<lHS

étre atteint plusicurs coups de feu, et au milieu
<tu tumulte ne put faire toutes les somma
tions voulues. D'abord Lafavette ordonua de
tirer quelques COllpS en l'air; la foule.abandon
na I'autel de la patrie, mais se rallia hientot.
Héduit alors a l'exarémité , ii commanda le fcu.
La premiere décharge renversa quelques-uus
des factieux. Le nombre en fut exagéré. Les
uns l'ont réduit atrente, d'autres I'ont élcvé a
quatrecents, et les furieux a quelques mille.
Ces derniers .furent crus dans le prernier mo
ment,et la terreur devint générale. Cet exemple
sévereapaisa pour quelques instants les agita-
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teurs *. Comme d'usage, on accusa tous les
partís d'avoir excité ce mouvement; et il est
probable que plusieurs y avaient concouru, cal'
le désordre convenait a plusieurs. Le roi , la
majorité de l'assemblée, la garde nationale,
les autorités municipales et départementales ,
étaient d'accord alors pour établir l'ordre cons
titutionnel; et ils avaient aeombattre la démo
cratie au dedans, l'aristocratie au dehors. L'as
semblée et la garde nationale composaient cette
nation moyenne, riche, éclairée et sage, qui
voulait l'ordre et les lois ; el elles devaient dans
ces circonstances s'allier naturellement au roí,
qui de son coté semblait se résigner a une au
torité limitée. Mais s'il leur convenait des'ar
réter au point oú elles en étaient arrivées, cela
ne convenait pas a l'aristocratie , qui désirait
un houleversement , ni au peuple , qui voulait
acquérir et s'élever davantage. Barnave , comme
autrefois Miraheau , était l'orateur de cette
bourgeoisie sage et modérée j , Lafayette en
était le chef rnilitaire, Danton, Camille Des
moulins étaient les orateurs , et Santerre le
général de eette multitude qui voulait régner
a son tour. Quelques esprits ardents ou fana-

* Cet événement eut lieu dans la soirée du dimanche
I í juillet,
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tiques la représentaient, soit a l'assemblée ,
soit dans les administrations nouvelles , et ha
taient son regne par leurs, déclamations.

L'exécution du Champ-de-Mars fut fort re
prochée aLafayette et aBailly. Mais tous deux,
placant leur devoir dans l'observation de la loi,
et sacrifiant IJur popularité et leur vie a son
exécution, n'eurent aucun regret, aucune
crainte de ce qu'ils avaient fait. L'énergie qu'ils
montrerent imposa aux factieux. Les plus con
nus songeaient déjá a se soustraire aux eoups
qu'ils croyaient dirigés contre eux. Robes
pierre , qu'on avu jusqu'a présent soutenir les
propositions les plus exagérées, tremblait dans
son obscure demeure; el, malgré son inviola
bilité de député, demandait asile a tous ses
amis. Ainsi l'exemple eut son effeL, et, pOllr
un instant, toutes les imaginations turbulentes
furent calmées par la crainte.

L'assemblée prit a eette époque unedéter
mination quí a été critiquée depuis , el dont le
résultat. n'a pas .été aussi funeste qu'on l'a
pensé. Elle décrétaqu'aucun de ses membres
ne serait réélu. Robespierre fut l'auteur de la
proposition, et on l'attribua chez luí a l'envie
qu'il éprouvait contre des collegues parmi les
quels il n'avait pas brillé. 11 était au mojos
naturel qu'il leur en voulút , ayant toujours
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lutté avec eux; et dans ses sentiments il put y
avoir tout a la fois de la conviction , de l'envie
et de la haine. L'assemblée, qu'on accusait de
vouloir perpétuer ses pouvoirs , et qui d'ailleurs
déplaisait déjá a la multitude par sa modération,

s'ernpressa de répondre atoutes les attaques par
un désintéressement peut-étre exagéré, en dé
cidant que ses mernbres seraient exclus de la
prochaine législature. La nouvelle assemblée se
trouva ainsi privée d'hammes dont l'exaltation
était un peu amortie , et dont la science légis
lative avait múri par une expérience de trois
ans. Cependant, en voyant plus tard la cause
des révolutions qui suivirent, on jugera mieux
quelle a pu étre l'importance de cette mesure
si souvent eondamnée.

C'était le mament d'achever les travaux cons
titutionnels, et de terminer dans le calme une
si orageuse carriere. Les membres du coté
gauche avaient le projet de s'entendre paur
retoueher eertaines parties de la constitution,
Il avait été résolu qu'on la lirait tout entiere
pour jllger de l'ensemble, et qu'on mettrait en
harmonie ses di verses parties; e'est la ce qu'011

nomma la révision , et ce qui fut plus tard,
dans les jours de la ferveur républíeaine, re
gardé cornme une mesure de calamité, Bar
llave et les Lameth s'étaient entendus avee

l. 22
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Malouet pour réformer certains articles qui
portaient atteinte ala prérogative royale , et a
ce qu'on nommait la stabilité du treme. On dit
mérne qu'ils avaient le projet de rétablir les
deux chambres, Il était convenu qu'á l'instant
oú la lecture serait achevée , Malouet ferait son
attaque; que Barnave ensuite lui répondrait
avec véhémence pour mieux couvrir ses inten
tions, mais qu'en défendant la plupart des ar
tieles, il en abandonnerait certains comme
évidemment dangereux et condamnés par une
expérience reconnue. Telles étaient les condi
tions arrétées , lorsqu'on apprit les ridicules et
dangereuses protestations du coté droit qui
avait résolu de ne plus voter. Il n'y eut plus
alors aucun accommodement possible. Le coté
gauche ne voulut plus rien entendre ; et
lorsque la tentative convenue eut Jieu, les cris
qui s'éleverent de toutes parts empécherent
Malouet et les siens de poursuivre 'f.. L~ eons
titution fut done achevée avee quelque háte ,
et présentée au roispour qu'il I'acceptát, Des
cet instant, sa liberté lui fut rendue, ou, si
l'on veut , la consigne sévere du cháteau fut
levée , et i! eut la faculté de se retirer oú il
voudrait, pour examiner l'acte eonstitutionnel,

* Voyez la note 24 11 la fin du volume.
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et l'accepter librement. Que pouvait faire ici
Louis XVI? Refuser la constitution, c'était ah
diquer en faveur de la république. Le plus sur,
méme dans son svsterne , était d'accepter et
d'attendre du ternps les restitutions de pou
voir qu'il croyait lui étre dues. En conséquence,
apres un certain nombre de jours, il déclara
qu'il acceptait la constitution (r3 septembre).
Une joie extraordinaire éclata a cette nouvelle,
commc si en effet on avait redouté quelque
obstacle de la part du roi , comme si son con
sentement eút été une concession inespérée.
n se rendit a l'assemblée, oú il fut accueilli
comme dans lesplus beaux jours, Lafayette,
qui n'oubliait jamáis de réparer les maux in
évitables des troubles poli tiques , proposa une
amnistie générale pour tous les faits relatifs a
la révolution. Cette amnistíe fut procIamée au
milieu des cris de joie, et les prisons furent
aussitót ouvertes. Enfin, le 30 septembre, Thou
ret, dernier président, déclara que I'assemblée
constituante avait terminé ses séances.

FIN DU TOME PREMIER.
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NOTE 1, PAGE 48.

JEne citerais pas le passage suivant des Mémoires de Fer

rieres, si de bas détracleurs n'avaient taché de tout rapetisser

dans les scénes de la révolution francaise. Le passage que je

vais extraíre fera juger de I'effet que produisirent sur les

cceurs les moins plébéiens les solenuités nationales de cette

grande époque,

" Je cede au plaisir de retracer ici I'impression que fit sur

moi cette auguste et touehante cérémonie; je vais copier la

relation que j'écrivis alors , encere pleiu de ce que j'avais

sentí. Si ce morceau n'est pas historique, il aura peut-étre

pour quelques lecteurs un intéret plus viro

« La noblesse en habit noir , veste et parements de drap

d' 01', manteau de soie, era vate de dentelle, le chapeau a
plumes retroussé ala Henri IV; le clergé en soutane , grand

manteau, bounet carré ; les évéques avec leurs robes violettes
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et leurs roehets ; le tiers vétu de noir , manteau c1e soie , era

vate de batiste. Le roi se placa sur une estrade richement dé

corée , Monsieur, Monsicur cornte d' Artois, les prinees, les

ministres, les grands-officiers de la couronne étaient assis

au-dessous du roi : la reine se mit vis-a-vis du roi j Madame ,

Madame cnmtesse d'Artois , les princcsses , les dames de la

eour, supcrbcmentparées et couvertes de diamants, lui corn

posaient un magnifique cortége, Les rues étaient tendues de

tapisseries de la eouronne ; les régiments des gardes-franc;aises

el des gardes-suisses formaient une ligne depuis Notre-Dame

jusqu'á Saint-Louis ; un pcuple immense nous regarclait passer

dans un silenee respectueux ; les baleons étaient ornés d'é

toffes précieuses , les fenétres remplies de speetateurs de tout

age, de tout sexe , de femmes eh armantes , V~I ues avec élé

gance : la variété des chapeaux , des plumes , des habirs ;

l'aimable attendrissement peint sur tous les visages; la joic

brillant dans t01lS les yeux ; les battements de mains, les

expressions du plus tendre intérét ; les regards qui nous de

vancaient , qui nous suivaient encare apres nous avoír perdus

de vue ... Tableau ravissant , enchanteur , que je m'effor

cerais vainement de rendre. Des chccurs de musique, dispo

sés de distanee en distance , faisaient retentir I'air de sons rné

lodieux; les marches militaires , le bruit des tambours, le son

des trompettes, le chant noble des prétres , tour a tour en

tendus sans diseordance, sans confusion, animaient eette

marche triomphante de I'Élernel.

« Bientót plongé dan s la plus douce extase, des pensées

sublimes, rnais mélaneoliques, vinrent s'offrir a mojo Cette

France ma patrie, je la voyais, appuyée sur la religion,

nous dire : Étouffez vos pueriles querelles; voilá l'instant
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décisif qui va me donner une nouvelle vie, Oll m'anéantir a
jamais ...•. Amour de la patrie, tu parlas a mon cceur ....

Quoi! des brouillons , d'insensés ambitieux, de vils intri

gants , chercheront par des voies torlueuses a désunir ma

patrie; lls fonderont leurs systemes destructeurs sur d'insi

dieux avantages ; ils le diront : Tu as deux iutéréts ; el toute

ta gloire, et toute ta puissance si jalousée de tes voisins, se

dissipera eomme une légere fumée chassée par le vent du

midi .... Non, j'en prononce devant toi le serment ; que ma

langue dessécbée s'attache amon palais, si jamais j'oublie tes

grandeurs el les solennités.

« Que cet appareil religieux répandait d'éclat sur cette

pompe tout humaine! Sans toi , ,'eligion vénérable, ce n'cút

été qu'un vain étalage d'orgueil; mais tu épures et sanctilies ,

tu agrandis la grandeur mérne ; les rois , les puissants du

siecle , rendent aussi eux, par des respecta au moins simulés,

hommage au Roi des mis ..... Oui , a Dieu seul appartient

honneur , empire, gloire. . . .. Ces cérémonies saintes, ces

chants , ces prétres revétus de l'babit du sacrifice, ces

parfurns , ce dais, ce soleil rayonnant d'or el de pierreries ...

Je me rappelais les paroles du prophete : ... Pilles de Jéru

salem , votre roi s'avance ; prenez vos robes nuptiales el

courcz au-devant de luí. Des larmes de joie coulaient de

mes yeux. Mon Dieu, ma patrie, mes concitoyens étaient

devenus moi .••

« Arrivés aSaint-Louis, les trois ordres s'assirent SUl" des

banquettes placées dansla nef. Le roi et la reine se mirent

sous un dais de velours violet , semé de fleurs de lis d'or ;

les princes , les princesses , les grands-officiers de la cou

ronne , les dames du palais , occupaient l'enceinte réservée il
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leurs majestés. Le saint-sacrcment fut porté sur I'autel au son

de la plus expressive musique, C'était un ó salutaris hostia.

Ce chant naturel, mais vrai, mélodieux, dégagé du fatras

d'inslruments qui étouffent l'expression ; eet aecord ménagé

de voix, qui s'élevaíent vers le del, me confirma que le

simple est toujours beau, toujours grand, toujours su

blime•.• Les hommes sont fous, dans leur vaine sagesse, de

traiter de puéril le culte que l'on offre a l'Éternel : eomment

voient-ils avec indifférence eetle ehaine de morale qui unit

l'homme a Dieu, qui le rend visible it I'reil, sensible au

tact , .. ? M. de La Fare i évéque de Naney, prononl:a le dis

eours ... La religion fait la force des empires; la religion fait

le bonheur des peuples. Cette vérité, dont jamais homme

sage ne douta un seul moment, n'était pas la questiou im

portante a traiter dans l'auguste assemblée; le lieu, la eir

eonstance, ouvraient un ehamp plus vaste : l'évéque de Naney

n'osa ou no put le pareourir.

« Le jour suivant , les députés se réunirent it la salle des

Menus. L'assemblée ne fut ni moins imposante , ni le speetacJc

moins magnifique que la veille, »

( Mémoires da marquis de Ferriéres. Tom, ler,

pago 18 el suiv.)
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----------------"-------
NOTE 2, PAGE 60.

Je crois devoir rapporter ici les motifs sur lesquels I'as

semblée des eomrnunes fonda la déterrnination qu'elle allait

prendre, Ce premier acle, qui commen"a la révolution ,

étant d'une haute imporlance, il est esscntiel d'en justifier

la nécessité , el je crois qu'on ne peul mieux le faire que par

les considérants qui préeédaient l'arrété des communes. Ces

considérants, ainsi que l'arrété , appartiennent al'abbé Sieyes.

« L'assemblée des communes, délibérant sur 1'ouverture

« de conciliation proposée par MM. les cornmissaires du roi ,

« a eru devoir prendre en méme temps en eonsidération

« I'arrété que MM. de la uoblesse se sont hátés de [aire sur la

« mérne ouverture,

« Elle a vu qne MM. de la noblesse, malgré l'acquiescement

« annoncé d'abord, établissent hientót une modificalion qui le

« rétracte presque entierernent , et qu'ainsi leur arrété aeet

« égard ne pent etre regardé que comme un refus positif.

« Par cette considération , el attendu que MM. de la no

« blesse ne se sont pas méme désistés de leurs précédentes

« délibérations, contraires a tout projet de réunion, les dé

« putés des communes pensent qu'il devient absolument inu

« tile de s'occuper davantage d'un moyen qui ne peut plus
« étre dit conciliatoire des qu'il a été rejeté par une des par

" ties il eoncilier.
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« Dans cet élat des choses , qui replace les députés des

« communes dans leur premiare position , l'assemblée juge

« qu'elle ne peut plus allendre dans l'inaction les c1asses pri

« vilégiées, sans se rendre conpable envers la nation , qui a

« droit sans doule d'exiger d'elle un meilleur emploi de son

« temps,

«Elle juge que c'est un devoír pressant pOUt' les représen

« tants de la nation , quelle que soit la classe de citoyens

,< alaquelle ils appartiennent , de se former, sans autrc délai ,

« en assemblée active capable de commencer et de remplu

« l'objet de Ieur mission .

• L'assemblée cbarge MM. les commissaires qui ont suivi

« les conférences diverses , dites conciliatoires, d'écrire le ré

« cit des longs et vains efforts des députés des communes

,< pour tácher d'amener les classes des privilégiés aux vrais

« principes; elle se charge dexposer les rnotifs qui la Iorcent

« de passer de i'état d'attente a celui d'action; enfin elle ar

« rete que ce récit et ces motifs seront imprimés a la rete de

« la presente délibération.

« Mais puisqu'il n'est pas possible de se former en assem

« blée active sans reconnaltre au préalable ceux qui ont le

« droit de la composer, c'est-á-dire ceux qui ont la qualité

« pour voter comme représentants de la nation, les mémes

"députés des communes eroient devoir faire une derniere

« tentative aupres de MM. du clergé et de la noblesse, qui

«néanmoins ont refusé jusqu'á présent de se faire recon

o naitre.

« Au surplus , I'assemblée ayant íntérét aconstater le refus

« de ces deux classes de députés , dans le cas oü i1s persiste

" raient avouloir rester inconnus, elle juge indispensable de
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o: faire une derniere invitation qui leur sera portée par des

« députés ehargés de leur en faire lecture , et de leur en

« laisser copie dans les termes suivants :

« Messicurs , nous sornmes ehargés par les députés des

« eommuncs de Franee de vous prévenir qu'ils ne peuvent

« différer davantage de satisfaire al'obligatíon imposée atous

« les représentants de la nation. 11 est temps assurément que

« ceux qui annoncent cette qualité se reconnaissent par une

"vérification commune de leurs pouvoirs , et eommeucent

« enfin a s'occuper de Pintérét national , qui seul , et a l'ex

n clusion de tous les intéréts partieuliers , se présente comme

« le grand but auque! tous les députés doivent tendre d'un

" eommun effort. En eonséquerice, et dans la nécessité oú

o: sont les représentants de la nation de se mettre en activité,

« les députés des communes vous prient de nouveau, Mes

« sieurs , et leur devoir leur prescrit de vous faire , tant in

"dividuellement que eolleetivement, une derniere sornma

« tion de venir dans la salle des états pour assister , concourir

« et vous soumettre comme eux a la vérification eommune

e: des pouvoirs. Nous sornrnes en méme temps chargés ele vous

« avertir que l'appel général de IDUS les bailliages convoqués

« se fera dans une heure, que de suite il sera proeédé a la

« vérification , et donné défaut centre les non-comparants.•
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NOTE 3, PAGE ss.

Je n'appuie de citations et de notes que ce qui est suscep

tible d'étre contesté. Cettc question de savoir si nous avions

une constitution me semble une des plus importantes de la

révolution, cal' c'est I'absence d'une loi fondamentale qui

nous justi/ie d'avoir voulu nons en donner une. Je erois

qn'on ne peut a cet égard citer une autorité qni soit plus

respectable et moins suspecte que ceHe de M. LaHy-Tolendal.

Cet excellent citoyen pronon<¡a le 15 juin 1789, dans la

ehambre de la noblesse , un díscours dont voiei la plus grande

partie:

« On a fait, Messieurs, de longs reproches, mélés meme de

" quelque amertume, aux membres de cette assemblée, qui,

« avec autant de douleur que de réserve, ont manifesté quel

« ques doutes sur ce qu'on appelle notre constitntion. Cet

« objct n'avait peut-étre pas un rapport tres-direct avee celui

« que nous traitons ; mais puisqu'il a été le prétexte de I'ac

« cusation , qu'il devienne aussi celui de la défense, et qu'il

« me soit permis d'adresser quelques mots aux auteurs de ces

« reproches.

« Vous n'avez certainement pas de loi qni établisse que les

« états-généraux sont partie intégrante de la souveraineté,

« cal' vous en demandez une, et jusqu'ici tantót un arrét du

« conseilleur défendait de délibérer, tantót I'arrét d'un par

" lement cassait leurs délibérations.
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"VOUS n'avez pas de loi quí nécessite le retonr périodique

({ de vos états-généraux , cal' vous en demandez une, et il y a

({ cent soixante-quinze ans qu'ils n'avaient été assemblés.

({ Vous n'avez pas de loi qui melle votre súreté , votre

« Iiberté individuelle al'ahri des atleintes arbitraircs , cal' YOUS

« en demandez une, el sous le regne d'un roi dont l'Europe

« entiere connait la justice el respecte la prohité , des mi

« nistres ont faíl arrachcr YOS magistrats du sanctuaire des

« lois par des satellites arrnés. Sous le régne précédent,

« tous les magistrats du royaume ont encore été arrachés a
« Icurs séances , a leurs foyer s , el dispersés par l'exil , les

« uns sur la cime des montagnes, les autres dans la fange

« des ruarais, tous dans des endroits plus affreux que la plus

« horrible des prisons. En remontant plus haut , vous tI'OU

« verez une profusion de ceot mille Iettres de cachet, pom'

({ de misérahles querelles théologiques. En vous éloignant da

« vantage encore, vous yoyez autant de commissioos san

« guinaires que d'emprisonnemenls arbitraires, et vous ne

« trouvez avous reposer qu'au regne de votre hon Henri,

({ Vous n'avez pas de loi qui établisse la liberté de la

« presse, cal' vous en dcmanclez une, et j usqu'ici vos pén

« sées out été asservíes , YOS voeux enchainés , le cri de vos

« cceurs daos l'oppressioo a été étouffé, tantót pa~ le des

« potisme des particuliers , tantót par le despotisme plus ter

.rible des corps.

• Vous n'avez pas ou vous n'avez plus de loi qui nécessite

({ votre consentement pom' les impóts , cal' vcus en demandez

« une, et depuis deux siécles YOUS avez été chargés de plus

« de trois ou quatre cents millions d'impóts , sans eu avoir

a consentí un seul.
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,< VOUS n'avez pas de loi qui rende responsables tous les

" ministres du pouvoir exécutif', cal' vous en demandez une,

« et les créatures de ces comrnissions sanguinaires, les distri

"huteurs de ces ordres arhitraires , les dilapidateurs du

« trésor public , les violateurs du sanctuaire de la justice,

« eeux qui ont trompé les vcrtus d'un roí, ceux qui ont flatté

« les passions d'un autre, ceux qui ont causé le désastre de

"la nation, n'ont rendu aucun compte, n'ont subi aucune

« peine,

« Enfin, vous n'avez pas une loi générale, positive, écríte ,

"un diplórne national et royal rout a la Iois , une grande

« chartc , sur laquelle repose un ordre fixe et invariable,

" oú chacun apprenne ce qu'il doit sacrífier de sa liberté

" et de sa propriété pour conserver le reste, qui assure

"tous les droits , qui définisse tous les pouvoirs. Au con

" traire , le régime de votre gouvcmemcut a varié de regne cn

« regne, souvent de miuistere en ministere ; il a dépendu de

« l'áge , du caractere d' un homme, Dans les minorités , sous

"un prince faiblc, l'autorité royale, qui importe au bonheur

« et ala dignité de la nation, a élé indécernment avilie, soit

« par des grands qui d'nne main ébranlaíent le tróne et de

«Tuutrc foulaienl le peuple , soit par des COl'pS qui dans un

« temps envahissaient avec témérité ce que dans un nutre ils

" avaient défendu avec courage, Sous des princes orgueilleux

« qu'on a flattés, sous des princes vertueux qu'on a trompés,

"cette méme autorité a été poussée au-dela de toutes les

"bornes, Vos pouvoirs secondaires, vos pouvoirs intermé

« diaires , eomme vous les appelez , n'ont été ni mieux définis

« ni plus fixés. Tantót les parlements ont mis en príncipe

" qu'ils ne pouvaient pas se meler des affaires d'état , tantót
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« ils ont soutenu qu'il leur appartenait de les traiter comme

C' représentants de la nation. On a vu d'un coté des procla

« mations annonc;,mnt tes volontés du roi , de I'autre des arréts

« dans lesqnels les officiers du roi défendaient au nom dn roi

« l'exécution des ordres du roi, Les cours ne s'accordent pas

« mieux entre elles; elles se disputent leur origine, Ieurs

« fonctions ; elles se foudroient mutuellement par des arréts,

" le borne ces détails, que je pourrais étendre jusqu'a

« l'infini; mais si tous ces faits sont constants , si vous n'avez

" aucune de ces lois que vous demandez, et que je viens de

« parcourir, ou si, en les ayant ( et faites bien attentiou a
« ceci ), ou si, en les ayant, vous n 'avez pas celle qui force

« a les exéeuter, eelle qui en garantit I'aecomplissement

e et quí en maintient la stabilité, définissez-nous done ce q ne

« vous entendez par le mot de constitution , et eonvenez au

« moins qu'on peut accorder quelque indulgence aceux qui

« ne peuvent se préserver de quelques doutes sur l'existenee

« de la nótre. On parle sans cesse de se rallíer a eette eons

« titution; ah! plutót perdone de vue ce fantóme pour y

« substituer une réalité. Et quant a cette expression d'inno

« vations , quant a cetle qualification de nocateurs dont on

« De cesse de nous accabler , convenons encare que les pre

« miers novateurs sont dans nos rnains , que les premiers

« novateurs sont nos eahiers; respectons, bénissons cette

"heureuse innovation qui doit tout mettre a sa place, qui

« doit rendre tous les droits invíolables, toutes les auto

« rités bienfaisantes , et tous les sujets heureux.

« C'est pour cette oonstituticn , Messíeurs , que je forme

" des vceux ; e' est cette constitution qui est l' objet de tous

« nos mandats , et qui doit etre le hut de tous nos tra-
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« vaux; c'est eette constitution qui répugne ala seule idée de

« I'adresse qu'on nous propose, adresse qui compromettrait

"le roi autant que la natíon, adresse entin qui me paraít

« si dangereusc , que non-seulement je m'y opposerai jus

« qu'au dernier instant , mais que, s'il était possihle qu'elle

«fUt adpptée , je me croirais rédulrá la douloureuse né

« eessité de protester solennellement contre elle. »
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NOTE 4, PAGE 84.

Je crois utile de rapporte~ iei le résumé des cahiers fait a
l'assemblée nationale par M. de Clermont-Tonnerre, C'est une

bonne statistique de l'état des opinions acette époque dans

toute I'étendue de la France, Sous ce rapport , le résumé

est extrémement important; et quoique Paris eút infIué sur

la rédaetion de ces' cahiers , il n'en est pas moins vrai

que les provinees y eurent la plus grande parto

Rapport da comité de constitution contenant le résumé del

cahiers relatifs a cet objet ; la a l'assemblee nationale

par M. le comte de Clermont- Tonnerre , séance da

27 juillet 1789-

« Messieurs, vous étes appelés a régénérer l'empire frau

¡¡ais; vous apportez ace grand rauvre et votre propre sagesse

et la sagesse de vos commettants.

« Nous avons cm devoir d'abord rassembler et vous pré

senter les lumíéres éparses daos le plus graod nombre de VOli

cahiers; nous vous présenteroos ensuite et les vues particu

lieres de votre comité, et celles qu'i1 a pu ou pourra recueillir

encore daos les divers plans , dans les diverses observations

qui ont été ou qui lui seront communiquées ou remises pu

les membres de eette auguste assemblée.

J.
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(( C'est de la premiere partie de ce travail , Messieurs, que

nous allons vous remire compte.

(( Nos commettants, Messieurs , sont tous d'accord SUl' un

point: i1s veulcnt la régénération de l'état ; mais les uns I'ont

attendue de la simple reforme des abus et du rétablissement

d'une constitution existant depuisquatorzc siécles , et qui

[eur a paru pouvoir revivre encore si ron réparait les outrages

que lui ont faits le temps et les nomhreuses insurrections de

l'Intérét personnel centre l'Intérét publico

(( D'autres ont regardé le régime social existant comme tcl

lement vicié, qu'ils ont demandé une constitution nouvclle,

et qu'á l'exception du gouvernement et des formes menar

chiques , qu'il est dans le cceur de tout Franeals de chérir et

de respecter, et qu'ils vous ont ordonné de maintenir , ils

vous ont donné tous les pouvoirs nécessaíres pour créer une

constitution el asseoir sur des príncipes certains , et sur la

distinction et constítution réguliere de tous les pouvoirs,

la prospérité de l'empire francais ; ceux-lá , Messieurs , ont

cru que le premier chapitre de la constitution devrait conte

nir la déclaration des droits de l'homme, de ces droits im

prescriptibles poúr le maintien desquels la. soeiété fú! établie.

« La demande de cette déclaration des droit$ de l'homme,

si constamment méconnue, est pourllinili di re la seule diffé

rence qlíl existe ~ntre les eahiers qui désirent Une eonstitu

tren nouvelle et teult flu; ne dernllndent que le rétablissement

de oe qu'i1s regardent eornrne la constitutionexistanté.

« Les UDS et les autres ont égaletnent fixé leurs idées sur

I\!s priBeipes du gouvernement monarchique , sur l'existence

du pouvoir et sur l'organisation du corps législatif, sur la

nécessité du consentement national al'impOt, sur l'orgnuisa-



$

ET PIECES JUSTIFICATIVES. 355
tion des corps administratifs , et sur les droits des citoyens,

" Nous allons , Messieurs, parcourir ces divers objets , et

vous offrir sur chacun d'eux, comme décision, les résultats

uniformes, el, comme qnestions, les résultats différents ou

eontradictoires que nous ont présentés ceux de vos cahiers

dont il nous a été possible de faire ou de nous procurer le

dépouillement.

« 10 Le gouvernement monarchique, l'inviolabilité de la

personne sacrée du roi , et l'hérédíté de la couronne de maje

en mále , sont également reconnus et consacrés par le plus

grand nombre des cahiers, et ne sont mis en question dans

aucun.

.. ,.0 Le roi est également reconnu comme déposítaire de

toute la plénitude du pouvoir exécutif.

« 3<1 La responsahilité de tous les agents de l'autorité est

demandée généralement.

« 40 Quelques cahiers reconnaissent au mi le pouvoir lé

gislalif, limité par les lois constitutionnelles et fondamentales

du royaume; d'autres reconnaissent que le roi , dan s I'inter

valle d'une assemblée d'états-généraux a l'autre, peut faire

seul les lois de poJice et d'adrninistration qui ne seront que

provísoires ~ et pour lesquelles ils exigent l'enregistrement

Iibre dans les cours souveraines ; un bailliage a méme exigé

qij.e l'enregistrement ue pl\t avoir lieu qu'avec le eonsente

ment des deux tiers des commissions intermédiaires des assem

JlIRt>-s de distrícts. Le plus grand nombre des cahiers reconnait

la nécessité de la sanction royale ponr la promulgationdes

16i8.

• Quant lIU pouvoir 14!gislal,if, la pluralité deacahiers le

reconnalt comme résidant dans la représentation nationale,

23.
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sous la c1ause de la sanction royale; et il paralt que ceHe

maxime ancienne des Capitulaires : Lea:fit consensu populi

et constitutione regis, est presque généralement consacrée

par vos commettants.

" Quant al'organisation de la représentation nationale, les

questions sur lesquelles vous avez a prononcer se rappol'lent

a la convocation, ou a la durée, ou a la composition de la

représentation nationale, ou au modc de délibération que lui

proposaient vos commellants.

oc Quant a la convocation, les uns ont déclaré que les

élals-génél'aux ne pouvaient étre dissous que pal' eux-mémesj,

les autres , que le droit de convoquer, proroger et dissoudre,

appartenait au roi, sous la seule condition, en cas de disso

lution , de faire sur-le-ehamp une nouvelle convocation .

• Quant a la durée, les uns ont demandé la périodicité des

états-généraux , el ils ont voulu que le retour périodique ne

dépendit ni des volonlés ni de l'intérét des dépositaires de

l'autorité ; d'autres , mais en plus petit nombre, ont demandé

la permanence des états-généraux , de maniere que la sépara

tion des membres n'entralnát pas la dissolution des états.

" Le systeme de la périodicilé a fait naltre une seconde

question: y aura-t-il ou n'y aura-t-i! pas de commission in

termédiaire pendant l'intervalle des séances? La majorité de

vos commettants a regardé l'établissement d'une comrnission

interrnédiaire comme un établissement dangereux.

" Quant ala composition , les uns ont tenu ala séparation

des trois ordres ; mais a cet égard l'extension des pouvoirs

qu'ont déja obtenus plusieurs représentants laísse sans doute

une plus grande latitude pour la solution de cette question.

" Quelques bailliages ont demandé la réunion des deux
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premiers ordres dans une méme chambre; d'autres, la supprei

sion du c1ergé et la division de ses membres dans les deux

autres ordres ; d'autres, que la représentation de la noblesse

íút double de ceHe du clergé, et que toutes deux réunies

fussent égales a celle des cornmunes.

"Un hailliage, en demaodant la réunion des deux pre

miers ordres , a demandé l'établissement d'un troisieme , sous

le titre d'ordre des campagnes. 11 a été également demandé

que toute personne exer~ant charge, emploi ou place a la

conr, ne pút étre député aux étals-généraux. Enfin, I'inviola

bilité de la personne des députés est reconoue par le plus

graod nombre des bailliages, et n'est contestée par aucun.

Quant au mode de délibération , la question de l'opinion pal'

tete et de I'opinion par ordre est résolue : quelques hailliages

demandent les deux tiers des opinions pour former une ré

solution.

" La nécessité du consentement national al'impót est géné

ralement reconnue par vos commettauts, établie par lous vos

cahiers; tous hornent la durée de l'impót au terme que vous

lui aurez fixé, terme qui ne pourra jamais s'étendre au-delá

d'une tenue aI'autre; et cette clause impérative a paru atous

vos commettanls le garant le plus sur de la perpétuité de vos

assemblées nationales.

" L'emprunt, n'étant qu'un irnpót indirect, leur a paru

devoir étre assujettí aux mémes principes.

• Quelques bailliages ont excepté des irnpóts aterme ceux

qui auraient pOllr objetIa liquidation de la detle nationale ,

et ont ero qu'ils devraient etre perc¡us jusqu'á son entiere

extincrion.

e, Quant aux corps adrninistratifs ou états provinciaux,
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tous les cahiers demandent leur établissement, et la plupart

s'en rapportent a votre sagesse sur leur organlsation.

« Enfin , les droits des citoyeos, la liberté, la propriété,

sont réclamés avec force par loute la nation franeaise, Elle

réclame pour chacun de ses membres l'inviolabilité des pro

priétés particuliéres , comme elle reclame pour elle-méme

I'ioviolabilíté de la propriété publique; elle réclame daos

toute son étendue la liberté individuelle, comme elle vieot

d'établir 11 jamais la liberté nationale ; elle réclame la liberté

de la presse, ou la libre communication des pensées; elle

s'éleve avec indignation contre les lettres de cachet, qui dis

posaient arbitraireriJent des personnes, et contre la violation

du secret de la poste, l'une des plus absurdes et des plus in

fames inventions du despotisme.

« Au milieu de ce concours de réclamations nous avons

remarqué, 1Hessieurs, quelques modifications particulieres

relatives aux lettres de cachet et a la liberté de la presse.

Vous les peserez dans votre sagesse; vous rassurerez saos

doute ce sentiment de I'honneur francais , qui , par son hor

reur pour la honte, a quelquefois méconnu lajustice, et qui

mettra saos doute autant d'empressement ase soumettre a la

loi lorsqu'elle commacdera aux forts , qu'il en mettait as'y

soustraire lorsqu'elle ne pesait que sur le faible; vous cal

merez les inquiétudes de la religion, si souvent outragée par

des libelles dans le temps du régime prohibitif, et le clergé,

se rappelant que la licence fut long-temps la compagne de

I'esclavage , reconnaltra lui-méme que le premier et le naturel

effet de la liberté est le retour de l'ordrc, de la décence et

du I'espect pour les objets de la vénération publique,

« Tel est, Messieurs, le compte que votre comité a eru devoir
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VQij~ rendre de la partie de vos cahiers q»i traite de la cons

titution, Vous y trouverez sans doute toutes les pierres fonda

mentales de l'édifice qU!! VOijS éteschargés 11'élever i¡.lollle S3 hau

teur ; mais vous y désirerez peut-étre cel ordre , "e~ ensemble

de combinaisons politiques, sans lesquelles le régime social

présentera toujours de nombreuses défectuosités : IClI (l.OU

voirs y sont indiqués, mais ne sont pas encore distingués

avcc la précision nécessaire; l'orgauisatíon de la represen

tation nationale n'y est pas suffisamment établie; les prín

cipes de I'éiigibilité n'y sont pas posé. z c'est de votre travail

que naitront ces résultats, La nation a voulu étre libre, el

c'est vous qu'elle a chargés de son affranchissement; le génie

de la Franee a précípité, pOYrainsidire, la marche de l' esprit

public. 1I a accumulé pour vous en peu d'heures l'expé

rienee qu'on pouvait a peineauendre de plusieurs sieclee,

Vous pouvez, Mcssieurs, donner une constitution ala Fraace;
le roi el le peuple la demandent; I'un el I'autre 1'001 mérité.»

Resultat da dépouillement des cahiers.

PRINCIPES AVOUÉS.

{( Art. 1". Le gouvernement frangais est un gouvernement

monarchique.

« 2. La personne du roi est inviolable et sacrée,

« 3. Sa couronne est héréditaire de ~;Üe 1111 ,m~l~.

<t 4. Le roi est dépositaire du J1~"v9'ir el'~CMlif.

« 5. Les agents de I'autorité sont responsables.

« 6. La sanctíon royale est nécessaire pour la p.rQ/1!\I1~~ion

des lois.

" 7. La natiou fait la loi avee la sanction royale.
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« 8. Le conseotement oational est nécessaire a I'emprunt

et aJ'ímpét,

« 9. L'impót De peut étre accordé que d'une tenue d'états

généraux a l'autre,

e: 10. La propriété sera sacrée,

« 11. La liberté iodividuelle sera sacrée. »

Questions sur lesquelles Lunioersalite des cahiers ne s'est

point expliquée d'une maniere uniforme.

« Art. I ero Le roi a-t-il le pouvoir législatif limité par les

lois constitutionnelles du royaume?

« 2. Le roi peut-il faire seul des lois provisoires de police

el d'administratioo, dans l'intervaUe des tenues des états

généraux?

u 3. Ces lois seront-elles soumises aI'enregistrementlihredes

cours sou veraines ?

« 4. Les étals-généraux De peuvent-ils étre dissous que par

eux-mémes P

« 5. Le roi peut-il seul convoquer, proroger et dissoudre

les états-généraux?

« 6. En cas de dissolution , le roi n'est-il pas obligé de faire

sur-le-champ une nouvelle convocation?

u 7. Les états-généraux seront-i1s permanente ou pério

diques?

« 8. S'ils sont périodíques , y aura-t-i] ou n'y aura-t-il pas

une commission mtermédiaire?

• 9. Les deux premiers ordres seront-ils réunis dans une

méme chambre?

« 10. Les deux chambres serom.- elles formées sans dis

tinction d'ordres?



ET PIECES JUSTIFICATIVES. 3th

« II. Les membres de l'ordre du clergé seront-ils répartis

dans les deux autres ordres?

« 12. La représentation du c1ergé, de la noblesse et des

communes, sera -t-eIledans la proportion d'une, deux et

trois?

« 13. Sera-t-i] établi un troísíeme ordre sous le titre d'or

dre des campagnes?

" 14,. Les personnes possédant des charges, emplois ou

places a la cour, peuvent-elles étre députés aux états-géné

raux P
« ] 5. Les deux tíers des voix seront-ils nécessaires pour

former une résolution P

" 16. Les impóts ayant pour objet la liquidation de la dette

nationale seront-ils perl,Jus jusqu'a son entiere extinction?

" 17. Les lettres de cachet seront-elles abolles ou modi

fiées?

« 18. La liberté de la presse sera-t-elle indéfinie ou mo

difiée?
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NOTE 5, PAGE 155.

On trouvera au commencement du second volume , et au

déhut de l'histoire de l'assemblée législative, un jugement

qui me sernble juste, sur les fautes imputées ala eonstitution

de 91. Je n'ai ici qu'un mot adire sur le projet d'établir en

France , acette époque , le gouvernement anglais. Cette forme

de gouvernement est une transaction entre les troís intéréts

qui divisent les états modernes, la royauté, l'aristocratíe et

la monarchie, 01', cette transaction n'est possible qu'apres

l'épuisement des forces , c'est-á-dire apres le combat, e' est

a-díre encere apres la révolution. En Angleterre, en effet,

elle ne s'est opérée qu'apres une longue lutte , aprés la démo

eratie et l'usurpation, Vouloir opérer la transaction avant le

combat, e' est vouloir faire la paix avant la guerreo Cette vé

rité est triste, mais elle est incontesrable ; les hommes ne

traitent que quand ils ont épuisé leurs forces. La constitution

anglaise n'était done possible en France qu'apres la révoln

tion. On Iaisait bien sans doute de la précher, mais on s'y prit

mal; et s'y serait-on mieux pris, on n'aurait pas plus réussi,

J'ajouterai , pour diminuer les regrets, que quand mérne on

eüt écrit sur notre table de la loi la constitution anglaise tout

entiere , ce traité n'eüt pas apaisé les passions , qu'on en serait

venu aux mains tout de méme , el que la bataille aurait été

donnée malgré ce traité préliminaire. Je le répete done, il

fallait la guerre , c'est-á-dire la révolution, Dieu n'a donné la

justice aux hommes qu'au prix des combats,
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_..........-------------_.._---
NOTE 6, PI\GE 158.

Je suis Ioin de blámer l'obstination du député Mounier ~

car rien n'est plus respectable que la conviction, mais c'es'

un fait assez curieux la constater. Voici acet égard no passage

extrait de son Bapport a ses commettants :
" Plusieurs députés , dit-il, résolurent d'obtenir de moi le

sacrifice de ce principe (la sanetion royale). ou, en le sacri

fiant eux-mémes , de m'engager, par reconnaissance, a leur

accorder quelqne compensation; ils me conduisirent chez un

zélé partisan de la liberté, qui désirait une coalition entre

eux et mol , afin que la liberté éprouvát moins d' obstacles,

et qni voulait seulement étre présent anos conférences , sans

preodre part ala décision. Pour ten ter de les convaincre , ou

ponr m'éclairer moi-méme , j'acceptaí ces conférences. 00

déclama fortement contre les prétendus inconvénients du

droit iIlimité qn'aurait le roi d'empécher une loi nouvelle, et

I'on m'assura que, si ce droit était reconnu par l'assemblée ,

jI Y aurait guerre civile, Ces conférences , deux foís renou

velées, n'eurent aucun succes ; elles furent reeommencées

chez un Amérieain, connn par ses lumieres et ses vertus,

quí avait tout a la fois I'expérienee et la théorie des institu

tions propres a maintenir la liberté. II porta, en faveur de

mes principes, un jugement favorable. Lorsqn'ils eurent

éprouvé qne touts les efforts pour me faire abandonner mon

opinión étaient inutilcs , ils me déclarerent enfin qu'ils met-



364 NOTES

taient peu d'importance a la question de la sanction roya/e,

quoiqu'ils l'eussent présentée quelques jours auparavant

comme un sujet de guerre civile; ils offrirent de voter pour

la sanction illimitée, el de voter également ponr deux cham

bres , mais sous la condition que je ne soutiendrais pas, en

faveur du roi, le droit de dissoudre l'asscmblée des repré

sentants ; que je ne récIamerais, pour la premiere chambre,

qu'un veto suspensif, el qne je ne m'opposerais pas aune

loi fondamentale qui établirait des conventions nationales

a des époques fixes, ou sur la réquisition de l'assemblée

des représentants , ou sur cel!e des provinces, ponr revoir la

constitution et y faire tous les changements qui seraient ju

gés nécessaires, lis entendaient, par conoentions nationales ,

des assemblées dans lesqueIles on aurait transporté tous les

droits de la nation; qui auraient réuni tous les pouvoirs ,

et conséquemment auraíent anéanti pal' leur seu le présence

I'autorité du monarque et de la législature ordinaire; qui

auraient pu disposer arbitrairement de tous les genres d'au

torités , bouleverser a leur gré la constitution , rétablir le

despotisme ou I'anarchie. Enfin, on voulait en quelque sorte

laisser it une seu te assemhlée , qui aurait porté le nom de

convention nationale , la dictature su prérne , et ex poser le

royaume it un retour périodique de Iactions et de tumulte.

« Je témoignai ma surprise de ce qu'on voulait m'engager

atraiter sur les intéréts du royaume comme si nous en étions

les maitres absolus ;j'observai qu'en ne laissant que le veto

suspensif a une premiere charnbre , si elle était composée

de membres éligibles, il serait difficile de pouvoir la former

de personnes dignes de la confiance publique; alors tous les

citoyens préféreraient d'étre nommés rcprésentants ; el que la
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chambre, juge des crimes d'état, devait avoir une tres-grande

dignité , el conséquernrnenl que son autorité ne devait pas

erre rnoindre que celle de I'autre chambre. Enfin j'ajoutai

que, lorsque je croyais un príncipe vrai , j'étais obligé de le

défendre , el que je ne pouvais pas en disposer, puisque la

vérlté appartenaít a tous les citoyens. »
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NOTE 7, PAGE 168.

Les particularités de la conduite de Mirabeau al'égard de

tous les partis ne sont pas encere bien connues, el. sont des

tinées á l'étre bicntót. J'ai obtenu de ceux mérnes qui doivent

les publier , des renseignements positifs; j'ai tetiu dan s les

mains plusieurs piéces importantes, et notamment la piece

écrite en forme de profession de foi, qui coustituait son

traité secret avec la cour, Il ne m'est permis de donner au

public aucun de ces documents, ni d'en citer les déposi

taires. Je ne puis qu'affirmer ce que l'avenir dérnontrera suf

fisamment, lorsque tous les renseignements auront été publiés.

Ce que j'ai pu dire avec sincérité , c'est que Mirabeau n'avait

jamais été dans les complots supposés du duc d'Orléans. Mi

rabeau partit de Proveuce avec un seul projet , celui de com

battre le pouvoir arbitraire dont iI avait souffert, et que sa

raison autant que ses sentiments lui faisaíent regarder comme

détestable. Arrivé a Paris , il fréquenta beaucoup un ban

quier alors tres-connu , et homme d'un grand mérite. "La on

s'entretenait beaueoup de politique, de finances et d' écono

mie publique, II y puisa beaucoup de connaissances sur ces

matieres , et il s'y Jia avec ce qu'on appelait la colonie ge

nevoise exilée, dont Claviere , depuis ministre des finances ,

était mernbre. Cependant Mirabeau ne forma aueune liaison

intime. 1I avait daos ses manieres beaucoup de familiarité,
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el illa devait au sentirnent de sa force, sentiment qu'iI pOl'

tait souvent jusqu'á l'imprudence, Gráee a cette familiarité,

il abordait tout le monde, et semblalt lié avec tous ceux

auxquels il s'adressait, C'est ainsi qu'on le crut souvent I'ami

et le complice de beaucoup d'hommes avec lesquels il n'a

vait aueun intérét commun, J'ai dit , el je répete qu'Il était

saos parti. L'aristocratie ne pouvait songer a Miraheau ; le

parti Neeker et Mouuier ne sut pas l'entendre, Le due d'Or

léans a pu seul paraitre s'unir a luí. On l'a eru ainsi , paree

que Mirabeall traitait familierernent avec le due, et que tous

deux, étant supposés avoir une grande ambition, l'un comme

prince, l'autre comme tribun , paraissaient devoir s'allier.

La détresse de Mirabeau et la fortune du duc d'Orléans sem

blaient aussi un motif d'alliance. Néanmoins Mirabeau resta

pauvre jusqu'á ses liaisons avec la eour. Alors il observait

tous les partis , táchait de les faire expliquer, et sentait

trop son importance pour s'engager trop légérement, Une

seule fois , iI eut un commencement de rapports avee un des

~gents supposés du duc d'Orléans. Il fut invité a diner pat

cet agent prétendu , et lui, qui ne eraignait jílmais de s'a

venturer , aceepta plutót par cnriosité que par tout autre

motif. Avant de s'y rendre, il en fit part ason contident in

time, et parut fort satisfait de ceHe entrevue, qui lui faisait

espérer de grandes révélations. Le repas eut lieu, et Mirabeau

vint rapporter ce qui s'étaít passé : il n'avait été tenu que des

pl'OpOS vagues sur le due d'Orléans , sur I'estirne qu'il avait

pour les talents de Mirabeau , et sur l'aptitude qu'Il lui suppo

sait pour gouverner un état. Cette entrevue fut done tres

insignifiante, et elle put indiquer tout au plus qu'on ferait

volontiers un ministre de Mirabean. Aussi ne manqua-t-il pas
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de dire ason ami, avec sa gaieté accoutumée : « Je ne puis

pas manquer d'étre ministre, cal' le duc d'Orléans el le roi

'veulenl également me nornmer. » Ce n'étaient Iá que des plai

santeries , etMirabeau luí-méme n'a jamais cru aux projets

du duc, J'expliquerai dans une note suivante quelques autres

particularilés.
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NOTE 8, PAGE 177.

369

La lettre du comte d'Estaing a la reine est un monument

eurieux , et qui devra toujours étre consulté relativernent aux

journées des 5 et 6 octobre, Ce brave marin, plein de fidé

lité et d'indépendance (deux qualités qui semblent contra

dictoires, mais qu'on trouve souvent réunies chez les hommes

de mer), avait conservé l'habitude de tout dire ases princes

qu'il aimait. Son témoignage ne saurait étre révoqué en doute ,

lorsque, dans une lettre confidentielle, il expose a la reine

les intrigues qu'il a découvertes et qui l'ont alarmé. On y

yerra si en effet la cour était sans projet acette époque,

«Mon devoir et ma fidélité l'exigent, il faut que je mette

« aux pieds de la reine le compte du voyage que j'ai fait a
« Par'is. On me loue de bien dormir la veille d'un assaut ou

« d'un combat naval. J'ose assurer que je ne suis point timide

a en affaires.Élevé aupres de M. le dauphin qui me distin

« guait, accoutumé a dire la vérité a Versailles des mon en

« fanee , soldal et marin, instruít des formes, je les respecte

« sans qu'elles puissent altérer ma franchise ni ma fermeté.

« Eh bien! il faut que je I'avoue a votre majesté, je n'ai

« pu fermer I'ceil de la nuit. On m'a dit dan s la bonne société,

"dans la bonne compagnie (et que serait-ce , juste ciel , si

"cela se répandait dans le peuple!), 1'0n m'a répété que ron

« prend des signatures daos le clergé et daos la noblesse, Les

T.
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• uns prétendent que e'est d'aeeord avee le roi; d'autres

• eroient que e'est a son insu. 00 assure qu'il y a un plan de

• formé; que c'est par la Champagne ou par Verdun que le

« roi se retirera ou sera enlevé; qu'i! ira a Melz. M. de

« Bouillé est nommé, et paloqui? par M. de Lafayette, qui me

« I'a dit tout bas chez M. Jauge, atable. J'ai frémi qu'un seul

o domestique ne l'entendit; je lui ai' observé qu'un seul mot

• de sa houche pouvaít devenir un signal de mort, Il est froi-

o dement J¡>ositif M. de Lafayette: il m'a répondu qu'á Metz

o comme ailleurs les patriotes étaient les plus forts, et qu'il

" valait mieux qu'un seul mourüt pour le salut de tous .

• M. le baron de Breteuil, qui tarde as'éloigner, conduit le

• projet. 00 accapare l'argent, et 1'00 promet de fouroir un

• million et demi par mois. M. le comte de Merey est mal

o. heureusement cité eomme agissant de eoncert, Voilá les

« propos; s'ils se répandent dans le peuple, leurs effets sont

" incalculables: cela se dit encore tout has. Les hons esprits

« m'ont paru épouvantés des suites : le seul doute de la réa-

• lité peut en produire de terribles. J'ai été chez M. l'ambas-

• sadeur d'Espagne, et certes je ne le cache point ala reine,

• ou mon effroi a redoublé, M. Fernand-Nunés a causé avec

o moi de ces faux hruits, de l'horreur qu'il y avait a supposer

" un plan impossible , qui entrainerait la plus désastreuse et

« Ia plus humiliante des guerres civiles, qui occasionnerait la

« séparation ou la perte totale de la monarchie, devenue la

«proie de la rage intérieure et de l'ambition étranghe, qui

.. ferait le malheur irreparable des personnes les plus chéres a

.. la Franee. Apres avoir parlé de la eour errante, poursui

« vie, trompée par ceux qui ne l'ont pas soutenue lorsqu'ils

« le ponvaient, qui veulent actnellement I'entralner dans leur
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• chute. " . , afíligée d:une banqueroute générale, devenue

«des lors indispensable, et tout épouvantable .... ,je me suis

• écrié que du moins iI n'y aurait d'autre mal que celui que

n produirait cette fausse nouvelle, si elle se répandait , paree

« qu'elle était une idée sans aucun fondement. M. l'ambassa

« deur d'Espagne a baissé les yeux 11 cette derniére phrase, Je

« suis devenu pressant: iI est enfin convenu que quelqu'un

« de eoasidérable el de creyable lui avait appris qu'on lui

• avait proposé de signer une associatlon. 11 n'a jamais 'VOUhl

«me le nommer; mais, soit par inattontion , soit pour le bim

«de la chose , il n'a point heureusement exigé ma paroJe

« d'honneur, qu'i! m'aurait fallu tenir. Je n'ai point promis de

« ne dire a personne ce fait, 11 m'inspire une grande terreur

« que je n'ai jamais connue, Ce n' est pll5 pour moi que je l'é

« I)rouve. Je supplie la reine de calculer dans Sil sagesse teut

• ce qui pourrait arriver d'une Iausse démarcbe: la premiere

«emite assez oher. J'ai vu le boa ceeur de la reine denner

«des larmes su sort des victimes immolées; actuellemem ce

• serait des flota de sang versé ieutilement qu'oe aurait a ro

«greuer. Une simple indécision peut etre saas remede. Ce

«n'est qu'en allant au-derant du torrear, ce n'esl qu'en le

- careesaut, qu'on peut parvenir ale diriger en partie. Ríen

« n'est perdu. La reine peut recoaquérir au mi son royaume.

« La nature lui en a prodigué les moyeus; ib &OIIt seuls pos·

• aihles, Elle peut imiter son aaguste mere: sinon je me

f( tais..... Je supplíe Votre Majffité de m'aceerder URe su

« dience pour un des jours de cette sc.naine, "
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NOTE 9, PAGE 192.

--
L'histoire ne peut pas s'étendre assez pour justifier jus

qu'aux individus, surtout dans une révolution oú les roles,

méme les premiers, sont extrémement nombreux. M. de La

fayette a été si calomnié , et son caractére est si pur, si sou

tenu, que c'est un devoir de lui consacrer au moins une

note. Sa conduite pendant les 5 et 6 octobre est un dévoue

ment continuel, et cependant elle a été présentée eomme un

attentat par des hommes qui lui devaient la vie, On lui a re

proché d'abord jusqu'á la violcnce de la garde nationale qui

I'entraiua malgré lui aVersailles. Rien n'est plus injuste, car

si on peut maitriser avec de la fermeté des soldats qu'on a

conduits long-temps ala victoire, des citoyens récemment et

volontairement enrólés , et qui ne vous sont dévoués que par

I'exaltation de leurs opinions, sont írrésistibles quand ces

opinions les emportent. M. de Lafayette luna contre eux

pendant toute une journée, et certainement on ne pouvait

désirer davantage. D'ailleurs rien n'était plus utile que son

départ, car sans la garde nationale le cháteau était pris

d'assaut , et on ne peut prévoir quel cut été le sort de la fa

miUe royale au milieu du déchainement populaire, Cornme

on l'a vu, sans les grenadiers nationaux les gardes-du-ccrps

étaient forcés, La présence de M. de Lafayette et de ses trou

pes aVersaiUes él~it donc indispensable.

..
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Apres lui avoir reproché de s'y ótre rendu , on lui a re

proché surtout de s'y étre livré au sommeil; et ce sommeil a

été I'objet du plus cruel et du plus réitéré de tous les repro

ches. M. de Lafayette resta debout jusqu'á cinq heures du

matin, employa toute la nuit a répandre des patrouilles, a
rétablir l' ordre et la tranquillité ; et ce qui prouve combien

ses précautious étaient bien prises, c'est qu'aucun des postes

confiés ases soins ne fut attaqué, Tout paraissait calme, el

iI fit une chose que personne n'eút manqué de faire a sa

place, iI se jeta sur un lit pour reprendre quelques forces

dont iI avait beso in , cal' il luttait depuis vingt-quatre heures

contre la populace. Son repos ne dura pas une demi-heure ;

il arriva aux premiers cris, et assez tót pour sauver les gardes

du-corps qu'on allait égorgel', Qu'est-il done possible de lui

reprocher , " .. ? de n'avoir pas été présent a la premiare mi

nute? mais la méme chose pouvaít avoir lieu de toute autre

maniere; un ordre a donner ou un postc avisiter pouvaít

l'éloigner pour une derni-heure du point oú aurait lieu la

premiere atraque; et son absence , dans le premier instant de

I'action , était le plus inévitablc de tous lcs accidents. Mais

arriva-t-il assez tót pour délivrer presque toutes les victímes ,

pour sauver lc cháteau et les augustes personnes qu'il contc

nait? se dévoua-t-il généreusement aux plus grands dangers?

voilá ce qu'on ne peut nier, et ce qui lui valut acette époque

des actions de gnices universelles, Il n'y eut qu'une voix

alors parmi tous ceux qu'il avait sauvés. Madame de Staél ,

qui n'est pas suspecte de partialité en faveur de M. de La

fayette, rapporte qu'elle entendit les gardes-du-corps crier

rifle Lafayette l Mounier, qui n' était pas suspect davantage ,

loue son dévouement; et M. de Lally-Tolendal regrette qu'ou
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ne lui ait pas attribué daos ce moment une espece de dicta

ture (voyez son Rapport a ses commettants); ces deux dé

putés se sont assez prononcés contre les 5 et 6 octobre, pour

que leur témoignage soit accueilli avec toute confiance. Per

sonne , au reste, n'osa nier dans les premiers moments un dé

vouement qui était universellement reconnu, Plus tard , l'es

prit de parti , sentant le dan gel' d'accorder des vertus a un

constitutionnel, nia les services de M. de Lafayette; et alors

commeno;;a cette longue calomnie dont il n'a depuis cessé

d'étre I'objet,
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NOTE 10, PAGE 200.

J'ai déja exposé quels avaient été les rapports a peu pres

nuls de Mirabeau avec le duc d'Orléans. Voici quel est le

sens de ce mot fameux: Ce}. .. f..... ne merite pas la peine

qu'on se donne pour lui. La contrainte exercée par Lafayette

envers le duc d'Orléans indisposa le partí populaire, mais

irrita surtout les amis du prince condamné a l'exil. Ceux-ci

songeaient a détacher Mirabeau centre Lafayette, en profi

tant de la jalousie de l'orateur eontre le généra1. Un ami

du due, Lauzun, vinl un soir ebez Mil'abeau poul' le presser

de prendre la parole des le lendemain matin. Mirabeau , qui

souvent se laissait entrainer , allait eéder, lorsque ses amis ,

plus soigncux que lui de sa propre conduite , le presserent

de n'en rien faire, Il fut done résolu qu'il se tairait, Le

lendemain, a I'ouverture de la séanee, on apprit le départ

du due d'Orléans ; et Mirabeau , qui lui en voulait de sa

condescendanee envers Lafayette, et qui songeait aux efforts

in utiles de ses amis , s' écria : Ce j ...f. .... ne merite pas la

peine qu'on se donne pour lui.
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NOTE 11, PAGE 2.03.

11 Y avait ehez Mirabeau, eomme ehez tous les homrnes

supérieurs , beaueoup de petitesses a coté de beaueoup de

grandeUl'. 11 avait une imagination vive qu'il fallait oeeupel'

par des espéranees. 11était impossible de lui donner le minis

tere sans détruire son influence, et par eonséquent sans le

perdre lui-méme , el le secours qu'on en pouvait retirer,

D'autre part, il fallait eette amoree a son imagination. Ceux

done qui s'étaient plaeés entre lui et la eour conseillerent de

lui laisser au moins I'espéranee d'un portefeuille. Cependant

les intéréts personnels de Mirabeau n'étaient jamais I'objet

d'une mention particuliere dans les diverses eommunieatious

qui avaient lieu; on n'y parlait jamais en effet ni d'argent

ni de faveurs, et il deveuait difficile de faire entendre a
Mirabeau ce qu'on voulait lui apprendre. POUt' cela, on indi

<¡ua au roi un moyen fort adroit. Mirabeau avait une répu

tation si mauvaise, quepeu de personnes auraient voulu lui

servir de collegues. Le roi , s'adressant a M, de Liancourt,

pour lequel il avait une estime particuliere , lui demanda si,

pour lui étre utile, il aeeepterait un portefeuille en compa

gnie de Mirabeau. M. de Liancourt, dévoué nu monarque,

répondit qu'i! était décidé a faire tout ce qu'exigerait le bieu

de son service, Cette question, bientót rapportée al'oratenr,

le remplit de satisfaction , et il ne douta plus que, des qne

les cireonstanees le permettraient, on ne le nommát ministre.
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NOTE 12, PAGE 213 •

..........

II ne sera pas sans íntérét de connaltre 1'opinion de

Ferrieres sur la maniere dont les députés de son propre

parti se conduisaient dans I'assemblée.

,,11 n'y avait a l'assemblée nationale, dit Ferrieres , qn'á

« peu prés trois cents membres véritablement hommes pra

" bes, exempts d'esprit de parti , étrangers a I'un et a l'autre

• club, voulant le bien, le voulant pour lui-méme , indé

« pendamment d'intéréts d'ordres, de corps, toujours préts

« a ernbrasser la proposition la plus juste et la plus utile ,

« n'importe de qui elle vint et par qui elle fut appuyée. Ce

« sont des hommes dignes de l'honorable fonction alaquelle

« ils avaient été appelés , qui ont fait le peu de bonnes lois

« eorties de l'assemblée constituante; ce sont eux qui ont

« ernpéché toutle mal qu'elle n'a pas fait. Adoptan! toujours

« ce qui était bon , et tHoignant toujours ce qui était inauvais,

« ils ont souvent donné la majorité a des délibératio ns qui ,

« sans eux, eussent été rejetées pal' un esprit de faction; ils

" ont souvent repoussé des motions qui , sans eux, eussent

• été adoptées par un esprit d'intérét,

« JI' ne saurais m'empécher a ce sujet de remarquer la

« conduite impolitique des nobles et des évéques. Cornme

• ils ne tendaient qn'a dissoudre l'assemblée, qu'a jeter de

« la défaveur sur ses opérations; loin de s'opposer aux mau

• vais décrets , ils étaient d'une indifférence a ce! égard que

" I'on ne saurait concevnir. lls sortaient de la salle lorsque
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« le président posait la question, invitant les députés de leur

« parti a les suivre; ou bien , s'ils demeuraient, ils leur

« criaíent de ne poiot délihérer. Les clubistes, par abandon,

« devenus la majorité de l'assemblée , décrétaient tout ce

" qu'ils voulaient. Les évéques et les nobles, croyant ferme

« ment que le nouvel ordre de choses ne suhsisterait pas,

« hátaient , avec une sorte d'impatience, dans l'espoir d'en

u avancer la chute, et la ruine de la monarchie , et leur pro-

• pre ruine. A cette, conduite insensée ils joignaient une in-

• souciance insultante, et pour l'assemblée, et pour le peuple

« qui assistait aux séances. Ils n'écoutaient point, riaient ,

• parlaient haut, confirmant ainsi le peuple dans l'opinion

« peu favorable qu'il avait com,¡ue d'eux; et au lieu de tra

• vailler a regagner sa confiance et son estime, ils ne travail

« laient qu'a acquérir sa haine et son mépris, Toutes ces

« sottises venaient de ce que les évéques et les nobles ne

« pouvaient se persuader que la révolution était faite depuis

« long-temps daos l'opinion et daos le cceur de tous les Fran

« c;ais. Ils s'imaginaient, a l'aide de ces digues, contenir un

« torrent qui grossissait chaque jour. Ils ne faisaient qu'amon-

• celer ses eaux , qu'occasíoner plus de ravage, s'entétant

• avec opiniátreté al'ancíen régime, base de toutes leurs ac

« tions , de toutes leurs oppositions , mais dont personne ne

• voulait, Ils forcaient , par cette obstination maladruite, les

« révolutionnairesá étendre leur systemc de révolution au

u delá méme du but qu'i1s s' étaient proposé. Les nobles et les

« évéques criaient alors a I'injustice, a la tyranoie. lis par

« laient de l'ancienneté et de la légitimité de leurs droits a
« des hommes qui avaient sapé la base de tous les droits. »

( Ferriéres ; tome 2. ,p. 122.)
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NOTE 13, PAGE 215.

Le rappel des gardes-du-corps donna lieu 11 une anecdote

qui mérite d'étre rapportée. La reine se plaignait 11 M. de

Lafayette de ce que le roi n' était pas libre, et elle en don

nait pour preuve que le service du cháteau était fait par la

garde nationale et non .par les gardes-du-corps. M. de Lafayette

lui demanda aussitót si elle verraít avec plaisir le rappel de

ces derniers, La reine hésita d'abord 11 répondre, mais n'osa

pas refuser l'offre que lui fit le général de provoquer ce rap

pe\. Aussilot il se rendit 11 la municipalité, qui , 11 son insti

gation, fit la demande officielle au roi de rappeler ses gardes

du-corps , en offrant .de partager avec eux le service du

cháteau, Le roi et la reine ne virent pas cette demande avec

peine; mais on leur en fit bientót sentir les conséquences, et

ceux qui De voulaient pas qu'ils parussent libres les engage

rent a répondre par un refus, Cependant le refus était em

barrassant a motiver , et la reine, a laquelle on confiait sou

vent des commissions difficiles , fut chargée de dire aM. de

Lafayette qu'on n'acceptait pas la proposition de la munici

palité. Le motif qu'elle en donna, c'est qu'on ne voulait pas

exposer les gardes-du-cOl"pS aétre massacrés, Cependant M. de

Lafayette venaít d'en rencontrer un qui se promenait en uni

forme au Palais-Royal. 11 rapporla ce fait a la reine, qui fuL

eneore plus embarrassée, maís qui persista daos l'jntention

qu'elle était chargée d'exprimer.
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NOTE 14, PAGE 216.

---
Le discours de Monsieur, a I'Hótel-de-Ville , renferme un

passage trop important pOllr n'étre pas rappelé id.

« Quant a mes opinions personnelles, dit ce personnage

« auguste ,j'cn parlerai avec confiance a m¡l's concitoyens.

« Depuis le jour oú , dans la seeonde assemblée des notables,

« je me déclarai sur la question fondamentale qui divisait les

• esprits , je n'ai cessé de croíre qu'une grande révolution

« était préte; que le roi , par ses intentions, ses vertus et son

" rang supréme , devait en étre le chef, puisqu'elle ne pou

« vait étre avantageusc a la nation sans l'étre égalcment au

« monarque; en fin , que l'autorité royale devait étre le rem

« part de la liberté nationale , et la liberté nationale la basc

« de l'autorité royale. Que l'on cite une seule de mes actions ,

« un seul de mes discours qui ait démenti ces principes, qui

« ait montré que, dans quelque circoustance ou j'aie été

« placé , le bonheur du roi , celui du peuple, aient cessé d' e
• tre l'unique objet de mes pensées et de mes .vues : jusque

« la, j'ai le droit d'étre cru sur ma parole , je n'ai jamais

« changé de sentiments et de principes , et je n'en changerai

« jamáis••
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NOTE 15, PAGE 219.

Le discours prononcé par le roi dans cette circonstance

est trop remarquable pour n'étre pas cité avec quelques

observations. Ce prince, excellent et trop malheureux, était

dans une continueIle hésitation, et, pendant certains instants ,

il voyait avec heaucoup de justesse ses propres devoirs et

les torts de la cour, Le ton qui regne dans le discours pro

noncé le 4 février prouve suffisamment que dans cette cir

constance ses paroles n'étaient pas imposées , et qu'i1 s'exprimait

avec un véritable sentiment de sa situation présente.

« Messieurs, la gravité des circonstances oú se trouve la

(( France m'attire au milieu de vous. Le reláchement pro

(( gressif de tous les liens de l'ordre et de la subnrdínation ,

« la suspensión ou I'inactivité de la justice, les mécontente

(( ments qui naissent des privations particulieres , les oppo

« sitions, les haines malheureuses qui sont la suite inévitable

(( des longues dissensions , la situation critique des finances

« et les incertitudes sur la fortune publique, enfin I'agitation

" générale des esprits , tout semble se réunir pour entretenir

(( I'inquiétude des véritables amis de la prospérité el du hon

« heur du royaume.

« Un grand hut se présente a vos regards; mais il faut y

o: atteindre sans aeeroissement de trouble et sans nouvelles

« convulsions. C'était , je dois le dire, d'une maniere plus

« donce et plus tranquille que j'espérais vous y eonduire lors-
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o: que je formai le dessein de vous rassembler , et de réunir

« pour la félicité publique les lurnieres et les volontés des

« représentants de la nation; mais mon bonheur el ma gloire

« ne sont pas moins étroitement liés anx succes de vos

f( travaux.

« Je les ai garanlis, par une continuelle vigilance, de !'in

a fluence funeste que pouvaient avoir sur eux les eireonstan

.. ces malheureuses au milieu desquelles vous vous trouviez

« placés, Les horreurs de la disette que la France avait 11 re

" douter I'année dcrniere out été éloignées par de~ soins mul

« tipliés et des approvisionnements immenses. Le désordre

11 que I'état ancien des finances, le diserédit, l'excessive ra

.. reté du numéraire et le dépérissement graduel des revenus,

• devaient naturellement amen el' ; ce désordre, au moins

« dans son écIat et daos ses exces , a été jusqu'á présent écarté,

.. J'ai adouci partout, et principalement daos-la capi tale ,

" les dangereuses conséquences du défaut de travail; et, non

a obstant J'afTaiblissement de tous les moyens d'autorité,

u j'ai mainteuu le royaume , non pas, il s'en faut hien, dans

« leealme que j'eusse désiré , maís dans un état de rranquillité

« suffisant pour recevoh- le bienfait d'une liberté sage et bien

« ordonnée; enfin , malgré notre situation intérieure généra

« lement connue, et malgré les Ol:ages politiques qui agitent

« d'autres nations , j'ai conservé la paix au dehors , el j'ai en

II tretenu avec toutes les puissances de l'Europe les rapports

« d'égards et d'amitié qui penvelll rendre cette paix durable,

« Apres vous avoir ainsi préservés des gl'andes contrariétés

.. qui pouvaient aisément tra versel: vos soins el vos travaux ,

.. je erois le moment arrivé oú il importe 11 I'intéré; de l'état,

« que je m'associe d'une maniere encore plus expresse et
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« plus manifeste aI'exécution et a la réussite de tout ce que

« vous avez concerté ponr l'avantage de la France. Je ne puis

« saisir une plus grande occasion que celle ou vous présentez

« a mon acceptation des décrets destinés a établir dans le

• royaume une organisation nouvelIe, qui doit avoir une in

« fluence si importante et si propice ponr le bonheur de mes

« sujets et ponr la prospérité de cet empire.

« Vous savez, messieurs, qu'il y a plus de dix ans , et

« dans un temps oú le voeu de la nation ne s'était pas encore

« expliqué sur les assemblées provinciales, j'avais commencé

« a substituer ce genre d'administration a celui qu'une an

« cienne et longue habitude avait consacré. L'expérience

u m'ayant fait connaitre que je ne m'étais point trompé dans

e l'opínion que j'avais con~ue de l'utilité de ces établisse

« rnents , j'ai cherché a faire jouir du méme bienfait toutes

« les provinces de rnon royaume; et, pour assurer aux non

« velles administratíons la confiance générale , j'ai voulu que

« les membres dont elles devaient étre composées fussent

« nommés librement par tous les citoyens. Vous avez amélioré

« ces vues de plusienrs manieres, et la plus esseotie1Je, sans

« doute, est cette subdivision égale el sagement motivée, qui,

« en aífaiblissant les anciermes séparations de province a
« province, et en établissant un systeme général et complet

« d' équilibre, réunit davantage a un méme esprit et a un

« méme intérét toutes les parties du royaume. Cette grande

« idée, ce salutaire desseín vous sont. entierement dus : il ne

« fa1Jait pas moins qu'une réunion des volontés de la part des

« représentants de la nation; il ne falIait pas moins que leur

u juste ascendant sur l'opinion générale, pour entreprendre

« avec confiance un changement d'une si grande importance,
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« et pour vaincre au nom de la raison les résistances de

« l'habitude et des intéréts particuliers.•

Tout ce que dit ici le roi est parfaitement juste et tres

hien senti. l\ est vrai que toutes les améliorations, illes avait

autrefois tentées de son propre mouvement, et qu'iI avait

donné un rare exemple chez les princes, celui de prévenir

les besoins de leurs sujeta. Les éloges qu'il douue ala nouvelle

division territoriale portent encere le caractere d'une entiere

honne foi , cal' elle était certainement utile au gouvernement,

en détruisant les résistances que lui avaient souvent opposées

les localités, Tout porte done acroire que le roi parle iei avec

une parfaite sineérité. 11 eontinue :

o: JI' favoriserai, jI' seconderai par tous les moyens qui

« sont en mon pouvoir le succes de cette vaste organisation

« d'oú dépend le salut de la France ; et , jI' erois nécessaire

« de le dire, je suis trop oecupé de la situation intérieure du

« royaume,j'ai les yeux trop ouverts sur les dangers de tout

« genre dont nous sommes environnés, pour ne pas sentir

« fortement que, dans la disposition présente des esprits , et

« en considérant I'état un se trouvent les affaires publiques} il

o: faut qu'un nouvel ordrc de choses s'établisse avec calme et

« avec tranquillité , ou que le royaume soit exposé a toutes

« les calamités de l'anarchie,

« Que les vrais citoyens y réfléchissent, ainsi que je l'ai

« fait, en fixant uniquement leur attention su r- le bien de

« I'état , et ils verront que, méme avec des opinions différen

« tes, un intérét éminent doit les réunir tous aujourd'hui.

« Le temps réformera ce qui pourra rester de défeetueux

« dan s la collection des lois qui auront été l'ouvrage de cette

« assernblée » ( cette critique indirecte el ménagée /JrouFe
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que le roi ne »oulait pas flatter, mais dire la vérité, tout en

employant la mesure nér.essaire); « mais toute entreprise

« qui tendrait a ébranler les príncipes de la constitution

« mérne , tout concert qui aurait pom' hut de les renverser ou

« d'en affaiblir I'heureuse influence, ne serviraient qu'á in

a troduire au milicu de nous les maux effrayants de la dis

« ,corde; et, en supposant le succes d'une semhlahle tentative

« contre mon peuple et moi , le résultat nous priverait, sans

« remplacement, des divers hiens dont un nouvel ordre de

« choses nous offre la perspective,

« Livrous-nous done de bonne foi aux esperances que nous

« pouvoos concevoir , et ne songeons qu'á les réaliser par un

« aceord unanime, Que partout 00 saehe que-le monarque et

« les représentants de la nation sont unis d'un méme intérét

- et d'un méme vreu, afin que eette opiníon , cette ferme

« eroyanee, répandent dans les provinces un esprit de paix

« et de bonne volonté , et que tous les eitoyens recomman

« dahles par leur honnéteté , tous eeux qui peuvent servir

e l'état essentiellement par leur zele et par Ieurs lumiéres ,

« s'empressent de prendre part aux différentes subdivisions

« de l'administration générale, dont I'enehalnement et I'en

« semble doiveuteoneourir efficaeement au rétablissernent de

« l'ordre el ala prospérité du royaume.

« Nous ne devons poiut nous le dissimuler; il Ya beaucoup

« afaire pour arriver ace but. Une volonté suivie, un effort

f( général et commun, sont absolument nécessaires POUt' obte

« nir un succes véritable. Continuez done vos travaux sans

"d'autre passion que celle du bien; fixez toujours votre

« premiere attention sur le sort du peuple et sur la liberté

" publique; mais occupez-vous aussí d'adoucir, de calmer

I. 21)
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« toutes les défíances , et rnettez fin , le plus tot possible , aux

« différentes inquiéludes qui éloignent de la France un si

« grand nombre de ses eitoyens, el dont I'effet contraste avec

« les lois de stireté el de liberté que vous voulez établir : la

« prospérité ne revíendra qu'avec le conlentement générat.

« Nons apercevons partout des espérances ; soyons impatients

« de voir aussi partout le bonheur,

« Un jour,j'aime a le croire , tous les Francais indistinc

« tement, reconnaitront I'avantage de l'entiere suppression

« des différences d'ordre et d'état , lorsqu'il est question de

« travailler en commun au bien public, aceite prospérité de

« la patrie qui intéresse également les citoyens; et chacun

« doit voir sans peine que, pour étre appelé dorénavant a
" servir l'état de quelque maniere, iI suffira de s'étre rendu

.. remarquable par ses talents et par ses vertus,

el En méme temps, néanmoins, tout ce qui rappelle a une

« nation I'ancienneté et la continuité des services d'une race

« honorée est une distinction que rien ne peut détruire, et ,

« cornme elle s'unít aux devoirs de la reconnaissance, ceux

« q ui, dans toutes les classes, de la société aspirent a servir

« efficacemenlleur patrie, et ceux qui ont eu déjá le bonheur

« d'y réussir, ont un íntérét a respecter cette transmisaion de

« titres ou de souvenirs, le plus beau de tous les héritages

« qu'on puisse faire passer a ses enfants.

" Le respect dú aux ministres de la religion ne pouITa non

« plus s' effacer; et lorsque leur considération sera principa

« lernent unie aux saintes vérités qui sont sous la sauvegarde

" de I'ordre et de la morale, tous les citoyens honnétes el

" éclairés auront un égal intérét a la maintenir et a la dé

" fendre.
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« Sb;ns doute ceua: qui ont abandanné leurs pririléges

« pécuniaires , ceux qui ne formeront plus comme autrefois

« un ordre politique dans l'etat , se trouvent soumis ti des

« sacrifices dont je connais toute l'importance ; mais , j'en

« ai la persuasion , ils auront assez de générosité poar cher

• cher un dcdommagemeru dan s tous les aranlages pu~lics

« dont l'établissement des assemblees nationaies presente

« l'espérance, »

Le roi continue, comme on le voit , a exposet' a tous les

partis les avantages des nouvclles lois , et en méme temps

la nécessité de conserver quelque chose des anciennes. Ce

qu'il adresse aux privilégiés pro uve son opinion réelle sur la

nécessité el la j ustice des sacrifices q u'on leur avait imposés,

el leur résistance sera éternellement condamnée par les pa

roles que renferme ce discours. Vainement dirá-t-on que le

roi n'était pas libre: le soin qu'il prend ici de balancer les

concessions, les conseils et méme les reproches, prouve qu'il

parlait sincérement, Il s'exprima bien autrement lorsque plus

tard iI voulut faire éclater l'état de contrainte dans lequel il

croyait étre, Sa Iettre aux ambassadeurs , rapportée plus bas,

le prouvera suflisamment. L'exagération toute populaire qui

y regne démontre I'inlention de ne plus paraitre libre. Mais

ici la mesure ne Iaisse aucun doute, et ce qui suit en est si

tnuchant , si délicat , qu'il n'est pas possible de ne l'avoir

pas senti , quand on a consenti a l'écrire el 11 "le pronon

cero

« J'aurais bien aussi des pertes a compter, si , au mílieu

« des plus grands intéréts de l'état , je m'arrétais ades ealculs

" personnels ; mais je trouve une eompensation qui me suffit ,

« un ... eompensation pleine et entiet'{l dans l'accroissement du

25.
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" bonheur de la natíon , et c'est du fond de mon cceur que

(( j'exprime ici ce sentimcnt.

« Je défendrai done, je maintiendrai la liberté constítu

" tionnelle, dont le vceu général, d'accord avee le mien, a

« eonsaeré les príncipes. Je ferai davantage ; et, de coneert

(( avec la reine qui partage tous mes sentiments , je pré

« parcrai de bonne hcure l'esprit et le coeur de mon fils au

(( nouoel ordre de choses que les circonstances ont ameno,

« Je l'habituerai des ses premias ans t'l étre heureux du

« bonheur des Franqais , et a reconnaltre toujours, malgré

(( le langage des flatteurs , qu'une sage constitution le préser

(( vera des dangers de l'inexpérience , et qu'une juste liberté

« ajoute un nouveau prix aux sentiments d'amour et de fidé

« lité dont la nation , depuis tant de siecles , donne a ses

(( rois des preuves si touehantes.

« Te ne dois point le mettre en doute : en aehevant votre

" ouvrage, vous vous occuperez súrement avec sagesse et avec

"candeur de 1'affermissement du pouvoir exéeutíf, cetre

« eondition sans laquelle il ne saurait exister aueun ordre

"durable au dedans, ni aucune considération au dehors,

« Nulle défiance ne peut raisonnahlement vous rester : ainsi,

" il est de votre devoir, comme eitoyens et comme fideles

« représentants de la nation , d'assurer au hien de \'état et

« a la liberté publique cette stabilité qui ne peut dériver que

« d'une autorité active et tutélaire. Vous aurez súrernent pré

(( sent al'esprit que, sans une telle autorité, toutesles parties

(( de votre systeme de constitutionj-esteraient a la fois sans

« lien et sans correspondance ; et, en vous occupant de la

" liberté, que vous aimez el que j'aime aussi , vous ne perdrez

" pas de vue que le désordre en administration , en amenant
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• la confusion des pouvoirs , dégénere souvent, par d'aveugles

" violences , dans la plus dangereuse et la plus, alarmante de

" loutes les tyrann ies,

o: Ainsi, non pas pour moi , messieurs , qui ne compte

« point ce qui m'est personuel pres des lois et des instltutions

« qui doivent régler le destin dans l'empire, mais pour le

(( honheur méme de notre patrie, pour sa prospérité, pour sa

(( puissance, je vous invite avous affranchir de toutes les im

(( pressions du moment qui pourraient vous détourner de

« considércr dans son ensemble ce qu'exige un royaume tel

« que la France , el par sa vaste étendue, el par son immense

« population, et par ses relations inévitablcs au dehors,

« Vous ne négligerez non plus de fixer votre attention sur

« ce qu'exigent encare des législateurs les mreurs, le earactere

« et les habitudes d'une nation devenue 11'01' célebre en Eu

(' rope par la nature de son esprit et de son génie, pour qu'il

« puisse paraitre indifférent d'entretenir ou d'altérer en elle

" les sentirnents de douceur, de confiance et de honté qui lui

« out valu tant de renommée.

« Donnez-Iui l'exemple aussi de cet esprit de justice qui

« sert de sauvegarde a la propriété, a ce droít respecté de

• toutes les nations, qui n'est pas l'ouvrage du hasard , qui

« ne dérive point des priviléges d'opinion, mais qui se líe

« étroiternent aux rapports les plus essentiels de I'ordre pu

« blic et aux prernieres conditions de l'harmonie sociale.

« Par quelle fatalité, lorsque le calme comrnencait arenal

« tre, de nouvelles inquietudes se sout-elles répandues dans

« les provinces! Par quelle fatalité s'y livre-t-on a de no u

" veaux exces l Joignez-vous amoi pour lesarréter , el ernpé

" chons de tous nos efforts que des violences eriminelles ne
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« viennent souiller ces jours oú le bonheur de la nation se

« prépare. Vous qui pouvez infIuer par tant de moyens sur

« la eonfiance publique, éclairez sur ses »éritabies intéréts

« le peuple qu'on tfgare, ce bon peuple qui m'est si cher ,

« et dont on m'assure queje suis aimé quand on »eut me

« consoler de mes peines. Ah J s'iI savait á quel point je suis

« malheureux ala nouvelle d'un altentat contre les fortunes,

« ou d'un acte de violence contre les personnes, peut-étre

« il m' épargnerait cette douloureuse amertume.

« Je ne puis vous entretenir des grands intéréts de I'état,

« sans vous presser de vous occnper, d'une maniere instante

« et définitive, de tout ce qui tient au rétablissement de

« I'ordre dans les finances , et ala trauquiUité de la multitude

« innombrable de citoyens qui sont unís par quelque lien a
« la fortune publique.

« Il est temps d'apaiser toutes les inquiétudes; il est temps

« de rendre a ce royaume la force de crédit alaquelle jJ a

« droit de prétendre, Vous ne pouvez pas tout entreprendre

« ala fois : aussi je vous invite aréserver pour d'autres temps

• une partie des biens dont la réunion de vos Iurnieres vous

« présente le tableau; maís quand vous aurez ajouté ace que

« vous avez déja Iait , un plan sage et raisonnable pour I'exer

« cíce de la justice ; quand vous aurez assuré les hases d'un

« equilibre parfait entre les revenus et les dépenses de l'état;

• enfin , qnand vous aurez achevé l'ouvrage de la constitution,

« vous aurez acquis de grands droits ala reconnaissance publi

« que; el, dans la continuation successive des assemblécs na

« tionales, continuation fondée dorénavant sur cette consti

« tution méme , il n'y aura plus qu'á ajouler d'année en année

« de nouveaux moyens de prospérité. Puisse cette journée,
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" 011 votre monarque vient s'unir avous de la maniere la plus

• franche el la plus intime, étre une époque mémorable daos

« I'histoire de cet empire! Elle le sera, je l'espere , si mes

" vceux ardents, si mes instantes exhortations peuvent étre

" un signal de paix et de rapprochernent entre vous. Que

" ceua: gui s'éloigneraient encare d'un esprit de concorde

« devenu Ii nécessaire , me tassent le sacrifice de tous les

" souvenirs qui les alfligent; fe les paieraipar ma recon

« naissance et 1110'1 aitection,
fe Ne proíessons tous , 11 compter de ce jour, De professoos

" tous, le vous en donne l'exemple , qu'une seule opínion ,

" qu'un seul intérét , qu'une seule volonté , I'attachement 11 la

« eonstitution nourelle , et le désir ardent de la paix, du hon

'. heur el de la prospérité de la Francel "
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NOTE 16, PAGE 229.

Je ne puís míeux faire que de citer les mémoires de

M. Froment lui-mérne , pour donner une juste idée de l'é

migration et des opinions qui la divisaient : dans un volume

intitulé Recueit de dicers écrits relatif« a la Revoitaion ;

M. Froment s'exprime corome il suit, pago 4 et suivantes :

« Jeme rendís secreternent aTurin (janvier 17.90) aupres

des princes francais , pour solliciter leur approbation el leur

appui. Dans un conseil, qui fut lenu a mon arrivée, je leur

démontrai que, s'ils noulaient arma les partisans de fau

tel et da tráne , el faire marcher de pair les inléréts de la

religion apee ceuai de la royauté, il serait aisé de sauoer

l'un el l'autre, Quoique fortement attaché a la foi de mes

peres , ce n'étaít pas aux non-catholiques que je vou/ais faire

la guerre, mais aux ennemis déclarés du catholicisme et de la

royauté, aceux qui disaient hautement que depuis trop long

temps on parlait de Jésus-Christ et des Bourbons, aceux qui

prétendaient étrangler le dernier des rois avec les boyaux du

dernier des prétres, Les non-catholiques restes fidéles a la

monarchie ont toujours trouvé en moi le citoyen le plus ten

dre , les catholiques rebeltes le plus implacable ennemi.

" Mon plan tendait uniquement a lier un parti , et a lui

donner, autant qu'i1 serait en moi , de I'extension et de la

consistance. Le véritable argument des révolutionnaires étant

la force, je sentáis que la véritable repense était la force:



ET PIECES JUSTIFICATIVES. 393

alors , comme a présent , j'étais convaincu de cene grande

vérité, qu'on ne peut étouffer une forte passion que par

une plus forte encare, et qlle le zé!e religieua: pouoait

seul étouffer le delire republicain, Les miracles que le ze\e
de la religion a opérés depuis lors dans la Vendée et en Espa

gne, prouvent que les philosopheurs et les révolutionrraires

de tous les partís ne seraient jamais venus a bout d'établír

leur systeme antíreligieux et antisocial, pendant quelques

années, sur la majeure partie de I'Europe, si les ministres

de Louis XVI avaient com,;u un projet tel que le mien , ou si'

les conseillers des princes émigrés l' avaient sincerement adopté

et réellement soutenu.

• Mais malheureusement la plupart des peTsonnages qni

dirigeaient Louis XVI et les prinees de sa maison ne raí

sounaient et n'agissaient que sur des príncipes philosophi

ques, quoique les philosophes et leurs disciples fussent la

cause des agents de la révolulion. lis auraient eru se couvrir

de ridicule el de déshonneur, s'Ils avaient prononcé -le seul

mot de religion , s'Ils avaient employé les puissants moyens

qu'eile présente , et dont les plus grands politiques se sont

servis dan s tous les temps avee succes, Pendant que I'assem

hlée nationale cherchait a égarer le peuple el a se l'attaeher

par la suppression des droits féodaux, de la dime, de la ga

belle , etc., etc., ils voulaient le ramener a la soumission et it

l'obéissauce par I'exposé de l'incohérence des nouvelles lois ,

par le tableau des malheurs dn roi , par des écrits au-dessus

de son intelligence. Avec ces moyens ils croyaient faire re

naitre dans le creur de tous les Francais un amomo Fur et

désintéressé pour leur souverain; i1s croyaient que les cla

meurs des mécontents arréteraient les entreprises des factieux ,
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el permeLtraienl au roi de marcher droit au but qu'il vou

lait atteindre, La valeur de mes conseils fut taxée vraisem

blablemenl au poids de mon exislence, et I'opinion des grands

de la cour sur leurs titres el sur leur fortune.•

Monsieur Fromenl poursuit son récit, et caractérise ail

leurs les partis qui divisaient la cour fugilive, de la maniere

suivante , page 33 :
« Ces titres honorables et les égards qu'on avait générale

ment pour moi a Turin , m'auraient fait oublier le passé et

concevoir les plus flatteuses espérances POUl' l'avenir, si j'a

vais aper«¡u de grands moyens aux conseillers des princes, et

UD parfait accord parmi les hommes les plus influents dans

nos affaires ; mais je voyais avec douleur l'émigration divisée

en deu» partis; dont l'un ne voulait tenter la contre-révolu

tion que par le secours des puissances étrangéres , el l'au

tre par les roya/istes de l'interieur.

« Le premier parti prétendait qu'en cédant quelques pro

vinces aux puissances , elles fourniraient aux princes franeais

des armées assez nombreuses ponr réduire les factieux; qu'a

vec le temps on reconquerrait aisément les coneessíons qu'on

aurait été forcé de faire ; el que la cour, en ne contractant d'o

bJigation envers aueun des corps de l'état, pourrait dicter

.des Iois atous les Francais •...• Les eóurtisans tremblaíent

que la noblesse des provinces et les royalistes du tiers-état

n'eussent l'honneur de remettre sur son séant la monarchie

défaillante. lIs sentaient qu'ils ne seraient plus les dispensa

teurs des graces et des faveurs , el que leur regne finirait

des que la noblesse des provinces aurait rétabli, au prix de

son sang, I'autorité royale, el mérité par la les bienfaits et la

eonfiance de son souverain. La crainte de ce nouvel ordre de
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choses les portait ase réunir, sinon pour détourner les prin

ces d'employer en aucune maniere les royalistes de I'intérieur,

du moins pour fixer principalement leur altention sur les ca

hinets de I'Europe , et les porter a fonder leurs plus grandes

espérances sur les secours étrangers. Par une snite de cetle

erainte , ils mettraient secrétement en reune les moyens les

plus efficaces pOOl' ruinel' les ressources intérieures, faire

échouer les plans proposés, entre lesquels plusieurs pou

vaient amener le rétahlissement de I'ordre, s'ils eussent été

sagement dirigés et réellement soutenus, e'est ce dont j'ai été

moi-méme le témoin : e'est ce que je démontrerai un jour par

des faits et des témoignages authentiques ; mais ,le moment

n' est pas encore venu, Dans une conférence qui eut lieu apeu

pres ~ celte époque , au sujet du partí qu'on pouvait tirer des

dispositions favorables des Lyonnais et des Francs-Comtois,

j'exposai sans détour les moyens qu'on devait employer, en

méme temps, pour assurer le triomphe des royalistes du Gé

vaudan , des Cévennes, du Vivarais , du Comtat-Venaissin, du

Languedoc et de la Provence, Pendant la chaleur de la dis

cussion , M. le marquis d' Autichamp, maréchal-de-camp ,

grand partisan des puissances, me dit: « Mais les opprimés

« et les parents des victimes ne chercheront-ils pas a se ven

«ger? ... Eh, qu'importe? lui dis-je , pourvu que nous ar

«rivions a notre but. - Voyez-vous , s'écria-t-il , comme je

{( lui ai fait avouer qu'on exercerait des vengeances particu

{( lieres ! » Plus qu'étonné de cette observation , je dis aM. le

marquis de La Houziere , mon voisin : • Je ne croyais pas

n qu'une guerre civile dút ressembler a une mission de capu

«cins!» C'est ainsi qu'en inspirant aux princes la crainte de

se rendre odieux aleurs plus eruels ennernis , les courtisans
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les portaient an'ernployer que des demi-mesures, suffisantes

sans doute pour provoquer le zéle des royalistes de l'inté

rieur, mais tres-insuffisantes pour, apres les avoir compromis ,

les garantir de la íureur des factieux. Depuis lors iI m'est re

venu que, pendant le séjour de l'armée des princes en Cham

pagne, M. de La Porte, aide-dc-camp du marquis d'Auti

champ, ayant fait prisonnier un républieain, crut , d'aprés le

systerne de son général, qu'il le ramenerait ason devoir par

une exhortation pathétique , el en lui rendant ses armes et 'la
liberté; rnais a peine le républicain eut fait quelques: pas,

qu'il étendit par terre son vainqueur, ]H. le marquis d'Auti

champ, oubliant alors la modération qu'il avait manifestée a
Turin, incendia plusieurs villages, poul' venger la mort de

son missionnaire imprudent.

«Le second partí soutenait que, puisque les puissances

avaient pris plusieurs fois les armes pOUl' humilier les Bour

bons , et surtout pour ernpécher Louis XIV d'assurer la cou

ronne d'Espague a son petit-fils , bien loin de les rappeler it

notre aide, il fallait au contraire ranimer le zele du cIergé,

le dévouement de la noblesse , l'amour du peuple pour le

mi, et se hdter d'etouffcr une querelle dc familte, dont les

étrangers seraient peut-étre teutés de profiter..... C'est a
cette funeste division parmi les ehefs de I'émigration , et a
l'impérilie ou a la perfidie des ministres de Louis XVI, que

les révolutionnaires doivent leurs premiers succes, le vais plus

Ioin , et je soutiens que ce n'est point l'assemhlée nationale

qui a fait la révolution , mais bien les eutours du mi et des

princes; je soutiens que les ministres out livré Louis XVI aux

ennemis de la royauté , comme eertains faiseurs ont livré les

prinees el Louis XVIII aux ennemis de la France ; je soutiens
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que la plupart des courtísans qui entouraient les rois

Louis XVI, Louis XVIII et les princes de leurs maisons ,

étaient el sont des charlatans , de »rais cunllfJlles. politi

'fues, que c'est aIeur inertie, aleur lácheté ou aleur trahi

son que I'on doit imputer tous les maux que la Franee a souf

ferts, el eeux qui menaeent encere le monde entier. Si je

portaís un grand nom et qne j'eusse été du conseil des Bour

bons , je ne survivrais pas a l'idée qu'une horde de vils et de

láches brigands, dont pas un n'a montré dans aucun genre ni

génie, ni talent supérieur, soit parvenue ¡, renverser le tróne ,

a établir sa dominarían dans les plus puissants états de I'En

rope, a faire trembler l'univers; et lorsque cette idée me

poursuit, je m'ensevelis dans I'obscurité de mon existcnce ,

pour me mettre a l'abri du bláme , eomme elle m'a mis dans

I'impuissanee d'arréter les progres de la révolution. »



398 NOTES

.............................._.......,,---"""'---_....__..._..-.- ...........--
NOTE 17, PAGE 267.

J'ai déja cité quelques passages des mémoires de Ferrieres ,

relativement a la premiere séance des étals-généraux. Comme

rien n'est plus important que de constater les vrais sen ti

ments que la révolution excitait dans les creurs, je erais de

voir donner la description de la fédération par ce mérne Fer

rieres. On y verra si l'enthousiasme était vrai , s'iI était

communicatif, et si cette révolution était aussi hideuse qu'on

a voulu la faire,

« Cependant les fédérés arrivaient de toutes les parties de

l'empire. On les logeait chez des particuliers , qui s'empres

saient de fournir lits, draps , bois , et tout ce qui pouvait

contribuer a rendre le séjour de la capitale agréable et com

mode, La munieipalité prit des mesures pour qu'une si

grande affiuence d'étrangers ne troublát pas la tranquillité

publique. Douze mille ouvríers travaillaient sans reláehe a

préparer le Champ-dc-Mars. Quelque activité que ron mil a

ce travail, il avancait lentement, On craignait qu'i1 ne pút

étre aehevé le 14 juillet,jourirrévoeablement fixé pour la cé

rémonie, parce que c'était l'époque fameuse de l'insurrection

de París et de la prise de la Bastille. Daos cet embarras , les

districts inviteut , au nom de la patrie, les haos citoyens a se

joindre aux ouvriers. Cetl~ invitation civique électrise toutes

les tetes; les femmes partagent I'enthousiasme ct le prapagent;

on voit des sérninaristes , des écoliers , des sreurs du pot , des
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chartreux vieillis dans la solitude , quiUer Ieurs cloitres et

.courir au Champ-de-Mars , une pelle sur le dos, portant des

bannieres ornées d'emblemes patriotiques. La, tous les ci-

"'toyens, mélés , confondus , formcnt un atelier immense et

mobile dont chaque point présente un groupe varié: la cour

tisane échevelée se Irouve a colé de la citoyenne pudibonde,

le capucin traine le baquet avee le chevalier de Saint.~ouis,

le porte-faix avec le petit-maltre du Palais-Royal, la robuste

harengere pousse la hrouette remplie par la femme élégante et

avapeurs; le peuple aisé, le peu pie indigent, le peuple vétu ,

le peuple en haillons, vieillards , enfants, comédíens, cent

suisses, commis, travaillant et reposant, acteurs et specta

teurs , offrent a I'ceil étonné une scene pleine de vie et de

mouvement; des tavernes ambulantes, des boutiques porta

tives , augmentent le charme et la gaité de ce vaste et ravis

sant tableau; les chants , les cris de joie , le hruit des tam

bours, des instruments militaires , celui des heches , des

brouettes, les voix des travailleurs qui s'appellent , qui s'en

couragent..•.. L'áme se sentait affaissée sous le poids d'une

délicieuse ivresse a la vue de tout un peuple redescendu aux

doux sentiments d'une fraternité primitive. Neuf heures son

nées , les groupes se démélent. Chaque citoyen regagne I'en

droit oü s'est placée sa section , se rejoint asa famille, ases

connaissances. Les bandes se mettent en marche au son des

tambours, reviennent a París, précédées de flambeaux, la

chant de teUlps en temps des sarcasmes centre les aristocratcs ,

et chantant le fameux air 9a ira.
« Enfin le 14 juillet , jour de la fédération, arrive parmi

les espér.anccs des uns , les alarmes et les terreurs des autres.

Si cette grande cérémonie n'eut pas le, caractére sérieux et
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auguste d'une féte á-la-fois nationale et religieuse, caractere

presf(ue inconciliable avec l'esprit francais , elle offrit cette

douce el vive image de la joie et de l'enthousiasme mille fois

plus touchante. Les fédérés, rangés par' départements SOtlS

quatre-vingt-trois bannieres , partirent de I'emplacement de

la Bastille; les députés des troupes de ligoe, des troupes de

mer, I~ garde na tionale parisienne , des tambours , des chceurs

de musique , les drapeaux des sections , ouvraient et fer

maient la marche,

"Les fédérés traverserent les rues Saint-Martin , Saint

Denis, Saint-Honoré, et se rendírent pat' le Cours-la-Heine

aun pont de bateaux coustruit sur la riviére, lis re\iurent a
leur passage les acclamations d'un peuple immense répandu

dans les mes, aux fenétres des maisons, sur les quais. La

pluie qui tombait a flots ne dérangea ni ne ralenrit la mar

che. Les fédérés , dégouttant d'eau et de sueur , dansaient des

farandoles, criaient : VivenL nos freres les Parisiens ! 00

leur descendait pat' les fenétres du vin, des jambons, des

fruits , des cervelas ; on les comblait de bénédictions. L'as

semblée nationale joignit le cortége a la place Louis XV, et

marcha entre le bataillon des vétérans et celui des jeunes

éléves de la patrie; image expressive qui semblait reunir a
elle seule tous les áges et tous les intéréts.

« Le chemin qui conduit au Champ-de-Mars était couvert de

peuple qui battait des maios, qui chantait : {7a ira. Le quai

de Chail\ot et les hauteurs de Passy présentaient un long

amphithéátre , oú I'élégance de l'ajustement , les charrnes , les

graces des femmes, enchautaient l'ceil , el ne luí laissaient

pas méme la faculté d'asseoir une préférence, La pluie contí

nuait de tomher; personn" ne paraissait s'en apercevoir : la
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gaité franeaise triomphait el du mauvais lemps, el des mau

vais ehemins, el de la longueur de la marche.

« M. de Lafayette, montant un superhe cheval et entouré

de ses aides-de-camp , dounait des ordres el recevait les

hommages du peuple el des fédérés. La sueur lui coulait sur

le visage. Un hom me que personne ue connait, perce la foule,

s'avance, tenant une houteille d'une main , un verre de l'au

tre : Mon général ,vous al'ez chaud, buvez un coup. Cet

homme leve sa houteille, emplit un grand verre , le présente

a M. de Lafayelte. M. de Lafayetle recoit le verre , regarde

un mornent l'inconnu , avale le vin d'un seul trait, Le peuple

applaudit. Lafayette promene un sourire de complaisance el

un regard hénévole el coufiant sur la rnultitude ; et ce regard

semble dire : «Je ne concevrai jama,js aucun soup<¡on, je

n'aurai jamais aueune inquiétude, tant que je serai <tu mí

lieu de vous.»

«Cependant plus de trois cent mille hommes et femmes de

París el des environs , rassemblés des les six hcures du rnatin

au Champ-de-Mars , assis sur des gradins de gazon qui for

maieut un cirque immense, mouillés, croués , s'armant de

parasols contre les torrents d'eau qui les inondaient , s'es

suyant le visage, au moindre rayon du soleil, rajustant leurs

coiffures, attendaientceu rjant et en causant les fédérés de

l'assemblée nationale, On avait élevé un vaste amphithéátre

pour le roi, la famille royale, les ambassadeurs et les dépu

tés. Les fédérés les prerniers arrivés commencent a dan ser

des farandoles; ceux qui suivent se joignent aeux , en for

manl une ronde qui ernbrasse hientót une partie du Champ

de-Marso C'était un spectacle digue de l'observateur philoso

phe, que cette foule d'hommes , venus des parties les plus

L . 26
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opposées de la France , entrainés par I'impulsion du caractére

national, bannissant tout souvenir du passé , toute idée du

présent, toute crainle de l'avenir , se livrant a une délicieuse

insouciance, et trois eent mille spectateurs de tout age, de

tout sexe , suivant leurs mouvements, battant la mesure avee

les mains, oubliant la pluie, la faimet I'ennui d'uhe longue

aUente. Enfin tout le eorlégeétant entré au Champ-de-Mars, la

danse cesse; chaqué fédéré va rejoindre sa banniere. L'évéque

d'Autnn se prépare a célébrer la messe a un autel a I'antique

dressé au milieu du Champ-de-Mara.T'roís eents prétres vétus

d'aubes blanches, coupées de larges ceintures tricolores, se

rangent aux quatre eoins de l'autel. L'évéqued'Autun bénit

I'oriflamme et les quatre-vingt-trois bannieres : iI entonne le

Te Deum, Douze cents musiciens exéeutent ce eantique,

Lafaycue, a la tele de l'état-major de la milice parisienne el.

des députés des armées de terre el. de mer , monte a I'aulel,

et jure, au nom des troupes et des fédérés, d'étre fidele ala

nation , ala loi , au roi, Une décharge de quatre pieces de ca

non annonee a la Francece serment solennel, Les douze cents

musiciens font retentir l'air de chants rnilitaires ; les dra

peaux, les hanmeres s'agitent; les sabres tirés étincellent. Le

président de l'assemblée nationale répete le méme serment.

Le peuple et les députés y réponde~'par des cris de je fe

jure. Alors le roí se leve, et prononee d'une voix forte : .l'doi,

roi des Francais l fe jure d'employer le pouvoir que m'a

delegué i'acte constüutionnel de l'état , ti maintenir la

eonstitution decrétee par i'assemblée nationale el acceptee

par moi. La reine prend le dauphin dans ses bras , le pré

sente au peuple, et dit : roila mon fi/s; il se reunit , ainsi

'lile moi , dans ces mémes sentiments, Ce mouvement inat-
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tendu futpayé pal' milie cris de Vjve le roi, Vive la reine,

Vive M. le Dauphin ! Les canons continuaient de méler leurs

sons majestueux. aux sons guerriers des instruments mi li

taires et aux aeclamatjous du peuple; le temps s'était éclairci :

le soleil se montrait dans tout son éclat ; il semblait que l'Éter.

nel mérne voulút étre témoin de ce mutuel engagement, et le

ratifier par sa présence.... Oui , il le vit, il l'entendit; el les

maux affreux qui depuis ce jour n'onl cessé de désolqr la

France, (, Providence toujours active el toujours fidele I sont

le juste chátiment d'un parjure, Tu as frappé et le monarque

et les sujels qui ont violé leur serment!

« L'enthousiasme el les fétes nc se bornérent pas au jour

de la fédération. Ce fut , peudant le séjour d'es fédérés aParis ,

une suite continuelle de repas, de danses el de joie. 011 alla

encare au Champ-de-Mars; on y but, on y chanta, on y dansa,

M. de Lafayette passa en revue une partie de la garde natío

nale des départements et de l'armée de ligne. Le roí , la reine

el M. le dauphin se trouverent a cette revue. lis y furf,P"

accueillis avec acclamations. La reine donna, d'unair gracieux,

sa main a haiser aux fédérés ,leur montra M. le dauphin, Les

fédérés, avant de quitter la capitale, allerent rendre leurs

hommages au roí; tous Iui térnoignerent le plus profond res

pect, le plus entier dévouement. Le chef des Bretons mit un

genou en terre , et présentant san épée 11 Louis ~VI : • Sire ,

je vous remets, pure et sacrée, l' épée des fidéles Bretons :

elle ne se teindra que du sang de vos ennemis••-.Cette épée

ne peut étre en de meiUeures mains quÍl<' dans les mains de

mes chers Bretons, répondit Louis XVI en relevant le chef

des Bretons et en luí rendant son épée; je n'ai jamais douté

de leur tendresse et de leur fidélité : assurez-les que je suis 1..

:),6.
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pere , le frere , I'ami de tous les Franeais, » Le roi , vivement

ému, serre la main du chef des Bretons et I'embrasse. Un

attendrissement mutuel prolon¡;e quelques instants cette scene

touchante, Le chef des Bretons reprend le premier la parole :

« Sire, tous les Francais , si j'en juge par nos ceeurs , vous

chérissent et vous chériront, parce que vous étes un roi ei

toyen.•

«La municipalité de Paris voulut aussi donner une fete

, aux fédérés. 11 y eut JOUle sur la riviére , feu d'artifice , illu

mination, bal et rafraichissement a la halle au hlé, bal sur

I'emplacement de la Bastílle, On lisait a I'entrée de I'euceinte

ces mots en gms caracteres: Ici l'on danse ; rapprochement

heureux qui contrastait. d'une maniere frappante avec I'an

tique image d'horreur et de désespoir que retracait le sou

venir de ceUe odieuse prison. Le peuple allait et venait dc

I'un aI'autre endroit, sans trouble, sans embarras. La police,

en défendant la circulation des voitures , avait prévenu les

aecidents si communs dans les fétes , et anéanti le bruit tu

multueux des chevaux , des 'roues , des cris de Gare; hruit

qui faligue , étourdit les citoyens , leur laisse a chaque insrant

la crainte d'étre écrasés., et donne a la fére la plus brillante

et la mieux ordonnée I'apparence rl'une fuite. Les fétes pu

bliques sont essentiellemenl pour le peuple. C'est lui scul

qu'on doit 1;I1visager. Si. les riches veulent en partager les

plaisirs , qu'ils~ se fassent peuple ce jour -la; ils y ga¡;neront

des sensations inconnues , et De troubleront pas la joie de

leurs concitoyens.

« Ce fut aux Champs - Élysées que les hommes sensibles

jouirenl avec plus de satisfaction de cette charmanle féte po

pulaire. Des corrlous de lumieres pendaient a tous les arhres,
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des guirlanc:les de lampions les enlaeaíent les uns aux autres;

des pyramides de feu, placées de distance en distance , répan

daient un jour pUl' que I'énorrne masse des ténebres environ

nantes rendait encoré plus éclatanl par son contraste. Le

peuple remplissait les allées et les gazons. Le bourgeois, assis

avec sa femme au milieu de ses enfants , mangeait, causait ,

se promenait, et sentait doucemenl son existence. Ici , des

jeunes filies el des jeunes gar\ions dansaient au son de

pluaieurs orchestres disposés dans les clairieres qu'on avait

ménagées. Plus loin, quelques mariniers en gilet et en caleeon,

entourés de groupes nomhreux qui les regardaient avec inté

rét , s'efforeaient de grimper le long de grands máts frottés de

savon, el de gagner un' prix réservé a celui qui parviendrait

aenlever un drapeau tricolore attaché aleur sommet.ll fal

lait voir les rires prodigués aeenx qui se voyaieot contraints

d'abandonner l'entreprise , les encouragemenls donnés aceux

qui plus heureux ou plus adroits , paraissaient devoir attein

dre le hut.,..·Une joie douce , sentimentale, répandue sur

tous les visages, brillant dans tOU5 les yeux, retracait les

paisibles juuissances des ombres heureuses dans les Champa

Élysées desanciens. Les robes hlanches dune multitude de

femmes, errant sous les arbres de ces belles allées , augmen

taicnt encare I'illusion.•

( Ferriéres , tome 2 ,p. 89. )
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NOTE 18, PAGE 274.

M. de TalJeyrand avait prédit d'une maniere tres-remar

quable les résultats financiers du papier-monnaie. Dans son

discours il montre d'abord la nature de cette' monnaie , la

earactérise avec la plus grande justesse , et démontre les rai

sons de sa prochaine infériorité,

« L'assemblée nationale, dit-Il, ordonnera-t-elle une émis

sion de deux milliards d'assignata- monnaie? On préj nge de

eette seconde émission par le succés de la premiere , mais 01'1

ne vent pas voir que les besoins du commerce , ralenti par la

révolutión , ont du faire accueillir avec avidité notre premier

numéraire conventionnel ; et ces besoins étaienttels , que dans

rnon opinion, i1 eút éle adopté ce nurnéraire méme quand il

n'eüt 'pas éle forcé: faire militer ce premier succes , quiméme

n'a JXls .lté complet , puisque les assignals perdent , en fave"ut

d'une seconde el plus ample émíssion , c'ests'exposer a de

grands dangers; cal' I'empire de la loi 11 sil mesure, el cette

mesure c'i!st l'ibtéret que les hommes ont ala respecter ou

a l'enfreindre,

• Sans doute les assiguats auront des caracteres de süreté

que n'a jarnais eus aucun papier-monnaie ; nul n'aura été créé

sur un gage aussi précieux , rcvétu d'une hypotbeque aussi

solide: je suis loin de le nier. L'assignat consideré comme

titre de eréance, a une valeur positive et matérielIe; cette
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valeur de I'assignat est préeisémenl la méme que celle du

domaine qu'il représente ; mais eependant il faut convenir

avant lout, que jamais aucun papier national ne marehera de

pair avec les métaux ; jamais le signe supplémenlaire du pre

miel' signe représentatif de la richesse, n'aura la valeur exacte

de son modele: le titre méme constate le bcsoin, et le besoin

porte crainte el défiance autour de lui .

• Pourquoi l'assignat-mounaie sera-t-i! toujours au-dessous

de l'argent? C'est d'abord paree qu'on doutera toujours de

I'applieation exaete de ses rapports entre la masse des assi

gnals et ceHe des biens nationaux; c'est qu'on sera long-temps

ineertain sur la eonsommation des ventes; c'est qu'on ne

concoit pas aqu elle époque deux milliards d'assignals. repré

sentant a pen prés la valeur des domaines, se trouveront

éteinls; c'est paree que, l'argent étant mis en concurrence

avec le papier, l'un et l'autre deviennent marehandise; et plus

une marehandise est ahondante, plus elle doit perdre de son

prix; c'est qu'avee de l'argeut un pourra toujours se passer

d'assignats, taudis qu'il es! impossihle avec des assignats de

se passel' dJargenl; et heureusement le besoin absolu d'argen!

conservera dans la circulat ion quelque espece , cal' le plus

gl'and de tous les manx serait d'en étre absolument privé. ,

Plus loin l'orateur ajoute :

• Créer un assignat-monnaie, ce n 'est pas assurément repre

senter un métal-marchandise , c'est uniquement représenter

un métal-monnaie : 01' un métal simplement monnaie oe peut,

quelque idée qu'on y attache , représenter celui qui est en

méme temps monnaie el marchandise.L'assignat-monnaif',

quelque sur, quelque solide qu'il puisse étre , est done une

abstraction de la monnaie rnétallique ; il n'est done que I~



408 NOTllS

signe libreou foreé , non pas de la richesse, mais simplement

du crédito JI suit de la que donner au papier les fonctions de

monnaie , en le rendant, comme l'autre monnaie, intermé

diaire entre tous les objets d'échange, c'est ehanger la quantité

reeonnue pour unité , autrement appe1ée dans cette matiere

f halan de la monnaie ; c'est opérer en un moment ce que

les siecles operent apeine dans un état qui s'enrichit ; et si,

ponr ernprunter l'expression d'un savant étranger, la monnaie

fait a l'égard du prix des cboses la rnéme fonction que les de

grés, minutes et secondes a )'égard des angles , ou les échelJes

a l'égard des cartes géágraphiques ou plans quelconques, je

demande ce qui doit résulter de cette altération dans la me-

surc commune. »

APl'eS avoir montré ce qu'éiait la monnaie nouvelle, M. de

Talleyrand prédit avec une singuliere préeisíon la confusion

qui en résulterait dans les transactions privées :

" Mais enfin ~uivons les assignats dan s leur marche, et

voyons quelJe mute ils auront aparcourir. Il faudra done que

le créancier remhoursé achete des domaines avec des assi

gnats, ou qu'il les garde, ou qu'il Ies emploie a d'autres ac

quisiti ms. S'il achete des domaines, alors votre but sera

rempli :je m'applaudirai avee vous de la eréation des aesignats,

paree qu'ils ne seront pas disséminés dans la eirculation,

paree qu'enfin ils n'auront fait qué ce que je vous propose

de donner aux eréanees publiques, la faculté d'étre échangées

contre les domaines publics. Maís si ce créaneier défiant pré

fere de perdre des intéréts en conservant un titre inaetif; mais

s'il eonvertit des assignats en métaux pour les enfouir, ou en

effets sur l'étranger pOUI' les transporter ; mais si ces dernieres

classes sont beaucoup plus nombreuses que la premiere ; si,
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en un mot , les assigoats s'arrétent long-temps daos la circu

latioo avant de venir s'anéantir daos la caisse de l'extraordi

naire; s'Ils parviennent [orcément et séjournent daos les mains

d'hommes oblígés de les recevoir au pair, et qui, ne devant

rieo, ne pourront s'en servir qu'avee perte; s'ils sont I'oeea

sion d'une grande injustice eommise par tous les déhiteurs

vis-a-vis les créanciers antérieurs, a recevoir les assignats au

pair de l'argent , taodis qu'elle sera démentie dans I'effet

qu'elle ordonne, puisqu'il sera impossihle d'obliger les ven

deurs a les prendre au pair des especes , c'est-á-dire sans

augmenter le prix de leurs marchandises en raison de la perte

des assignats j alors eombien cette opération ingénieuse aurait

elle trompé le patriotismede ceux dont la sagacité I'a présentée,

et dont la bonne foi la défend; et a quels regrets incousola

bies ne serions-nous-pas condamnés !»

On ne peut done pas dire que I'assemblée constituante ait

complétement ignoré le résultat possible de sa détermina

tion; mais a ces prévisious on pouvait opposer une de ces

réponses qu'ou n'ose jamais faire sur le moment , mais qui

seraient péremptoires, et qui le deviennent dans la suite:

cette réponse étaít la nécessité; la nécessité de pourvoir aux

finances, et de diviscr les propríétés,
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NOTE 19, PAGE 281.

11 n'est pas possihle que sur un ouvrage composé collecti

vement, et par un grand nombre d'hommes, il n'y ait diver

sité d'avis. L'unanimité n'ayant jamais lieu , excepté sur

certains points tres- rares , il faut que chaque partie soit

improuvée par ceux qui ont voté centre. Ainsi chaque article

de la constitution de 91 devait trouver des improbateurs

dans les auteurs méme de eette constitution ; mais néanmoins

l'ensemble était leur ouvrage réel et incontestable. Ce qui ar

rivait ici était inévitable dans tout corps délibérant, et le

moyen de Mirabeau n'était qu'une supercherie. On peut

méme dire qu'il yavait peu de délicatesse dans son procédé;

mais il faut heaucoup excuser chez un étre puissant, désor

donné, que la moralité dn but rend tres-facile sur celle des

moyens; je dis muralité du but , cal' Mil'abeau croyait since

rement a la nécessité d'une constitution modifiée; et bien

que son ambition, ses petites rivalités personnelles contri

buassent al'éloiguer du parti populaire , il était sincere dans

sa crainte de I'anarchie. D'autres que lui redoutaient la COUI'

et l'aristocratie plus que le peuple. Ainsi partout il y avait

selon les positions des craintes différentes , et partout vraies.

La conviction change avec les poinls de vue , et la moralité,

c'est-á-dire la sincérité , se trouve également dans les cotes

les plus opposés,
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NOTE 20, PAGE 286.

Ferriéres , témoin oeulaire des intrigues de cette époque,

rapporte lui-méme celles qui furant employées pour ernpécher

le serniént des prétres, Cette page me semble trop caractéris

tique pour n'étre pas citée:

« Les évéques et les révolutionnaíres s'agiterent et intri

guerent, les uns pour faire préter le serment , les autres pour

empécher qu'on ne le prétát, Les deux partis sentaient l'in

fluence qu'aurait dans les provinces la conduite que tien

draient les eeelésiastiques de l'assemblée, Les évéques se

rapprocherent de leurs curés; les dévots et les dévotes se

mirent en mouvement. Toutes les conversations ne roulerent

plus que sur le serment du elergé, Ou eút dit que le destin

de la Franee et le sort de tous les Francais dépendaient

de sa prestation ou de sa non-prestation. Les hommes les

plus libres dans leurs opinions religieuses, les femrnes les

plus déeriées par leurs moeurs , devinrent tout-á-eoup de sé

"eres tbéologiens, d'ardents missionnaires de la pureté et de

l'intégl'Íté de la foi romaine.

• Le Journal de Fontenay , l' A mi du mi> la Gazette de

Durosoir, ernployerent leurs armes ordinaires, I'exagération,

le mensonge, la calomnie, On répandit une foule d'écrits

dans lesquels la eonstitution civile du c1ergé était traitée de

schismatique, d'hérétique, de destructiva de la religion. Les

dévotes colporterent des écrits de maison en maison ; elles



NOTES

priaient, conjuraient, menaeaient , selon les penchanls et les

caracteres. On montrait aux uns le c1ergé triomphant, I'IIS

scmblée dissoute, les ecclésiastiques prévaricateurs dépouillés

de leurs bénéfices, enfermés dans leurs maisons de corree

tions ; les ecclésiastiques fideles couverts de gloire, comblés

de richesses. Le pape allait lancer ses foudres sur uue as

semblée sacrilége et sur des prétres apostats. Les peuples

dépourvus de sacrements se souleveraient , les puissances

étrangeres entreraient en France , el cet édifice d'iniquité

el de scélératesse s'écroulerait sur ses propres fondements. »

( Ferriéres , tome 2, page 198. )
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NOTE 21, PAGE 291.
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()

M. Fromont rapporle le Iait suivant dans son écril déja

cité:

« Dans ces circonstances , les princes projetaient de former

dan s I'inlérieur du royaume, aussitót qu'ils le pourraient ,

des Iégions de tous les fideles sujets du roi, pour s'en servil'

jusqu'au moment on les troures de ligne seraient entíerement

réorganisées. Désireux d' étre a la tete des royalistes q ue

j'avais dirigés et commandés en 1789 et 1790, j'écrivis a
Monsieur , comte d' Artois , pour supplier son altesse royale

de m'aceorder un brevet de colonel-commandant, cone;;u de

maniere que tout royalisle qui, comme moi, réunirait sous

ses ordres un nombre suffisant de vrais citoyens pour for

mer une légion; pul se flatter d'obtenir la mérne faveur,

Monsieur , eomte d' Artois , applaudit a mon idée, et ac-

cueiUit favorablemeot ma demande; mais les membres du

conseil ne furent pas de son avis: i1s trouvaient si étrange

qu'un hourgeois prétendit a un brevet militaire, que l'un

d'eux me dit avec humeur: Pourquoi ne dcmandez-uous

pas un eveché ? Je ne répondis a l'observateur que par des

éclats de rire qui dóconcerterent un peu sa gravité. Ce

pendant la question fut débattue de nouveau chez M. de

Flaschlanden; les délibérants furent d'avis de qualifier ces

uouveaux eorps de lég¿ons bourgeoises. Je leur observai :

• Que sous cette déoomination ils recréeraient simplement les
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"gardes nationales; que les princes ne pourraient les faire

« rnarcher partout oú besoin serait , parce qu'elles préten

« draient n'étre tenues de défendre que leurs propres foyers ;

« qu'il était a craindre que les factieux ne parvinssent a les

« mettre aux prises avec les troupes de Iigne; qu'avee de

« v,~ mots ils avaient armé le peuple centre les dépositaires

" da'autorité publique; qu'il serait done plus. politique de

" suivre leur exemple, et de donner 11 ces nouveaux corps la

a dénomination de mitices royales; que .•. »

«M. I'évéque d'Arras m'interrompant brusquement, me

dit : « Non, non, Monsieur, iI faut qu'il y ait du oourgcois

« dans votre brevet ; » el le bamn de Flachslanden , quí le

rédigea, y mit du bourgeois. »

(Recueil de divers écriss relatifs a la révolution , pClg. ,62, )
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NOTE 22, PAGE 321.

Voici des détails sur le retour de Varennes , que madame

Campan tenait de la bouche de la reine méme :

" Des le jour de mon arrivée , la reine me lit entrer dan"

son cabinet, pour me dire qu'elle aurait grand besoin de moi

pom' des relations qu'elle avait étahlies avec MM, Barnave ,

Duport et Alexandre Lameth.Elle m'appril que M. J" ••

était son intermédiaire avec ces débris du parti constitution

nel, qui avaient de bonnes intentions malheureusement trop

tardives; el me dit que Barnave était un homme digne d'Ins

pirer de l'estime. Je rus étonnée d'entendre prononcer ce

nom de Barnave avec tant de bienveillance. Quand j'avais

quitté París, un grand nombre de personnes n'en parlaient

qu'avec horreur. J.e lui lis ceue remarque; elle ne s'en

étonna poínt , mais elle me dit qu'il était hien changé; que

ce jeune homme, plein d'esprit et de sentiments nobles, était

de cette classe distinguée par l' éducation , et seulement égarée

par I'ambition que fait naitre un mérite réel. "Un sentiment

« d'orgueil que je ne saurais trap blámer dans un jeune

« homme du tiers-état , disait la reine en parlant de Barnave ,

« lui a fait applaudir a tout ce qui aplanissait la route des

« honneurs et de la gloire pour la c1asse dans laquelle il est

« né : si jamais la puissance revient dans nos mains, le par

o don de Barnave es! d' avance écrit dans nos ceeurs. » La

reine ajoutait qu'il n'en était pas de rnéme a I'égard des \10-
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bies qui s'étaient jetés dans le parti de la révolution , eux qui

obtenaient toutes les faveurs , et souvenl au détrirnent des

gens d'un ordre inférieur , parmi lesquels se lrouvaient les

plus grands talents; enfin que les nobles, ués pour étre le

rempart de la mouarchie, étaient trop coupables d'avoir

trahi sa cause pour eu mériter leur pardon. La reine m'é

tonnait de plus en plus par la chaleur avec laquelle elle jus

tifiait I'opinion favorable qu'clle avait con<¡ue de Barnave,

Alors elle me dit que sa conduite en route avait été parfaite ,

tandis que la rudesse républicaine de Pétion avait été outra

geante; qu'il mangeait, buvait dans la berline du roi avec

malpropreté , jetant les os JI' volaille par la portiere , au ris

que de les envoyel- j.usque sur le visage du roi; haussant son

vene, sans dire un mot , quand madame Élisahelh lni versait

du vin, pour indiquer qu'il en avait assez; que ce ton of

fensant était calculé, puisque cet homme avait re<¡u de I'é

ducation ; que Barnave en avait été révolté. Pressé par la

reine de prendre quelque chose : « Madame, répondit

Barnave, les députés de I'assemhlée nationale, dans une cir-

constance aussi solennelle, ne doivent occuper Vos Majcstés

que de lenr missiou , el nullement JI' lcurs besoins.» Enfin

ses respectueux égards, ses attentions délicates et toutes ses

paroles avaient gagné non-seulement sa bienveillancc, mais

celle de madame Élisabeth.

« Le roi avait commencé aparler a Pétion sur la situation

de la France et SUl- les motifs de sa conduite, qui étaient

fondés sur la nécessité de donner au pouvoir exécutif une

force nécessaire a son action pour le bien méme de I'acte

constitutionnel, puisque la Frunce ne pouvait étre républi

que.... « Pas encore, a la vérité , lui répondit Pétiou , paree
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u que les Francais ne sont pas assez mürs pOut· cela ... Cette

audacicusc et cruelle réponse imposa silence au roi , qui le

garda jusqu'u son arrivéc aParis, Pétion tenait dans ses ge

noux le petit dauphin ; il se plaisait it rouler dans ses doigls

les beaux cheveux hlonds de l'intéressant enfant; et , par

Iant avec action , i] tirait ses boucles assez fort pour le faire

crier.... «Donnez-moi 111011 íils , lui dit la reine; il est aeeou

« turné 1\ des soins, a des égards qui le disposenl peu atant

" de familiarités ...

« Le chevalier de Dampierre avait été tué pres de la voi

ture du roí, en sorlant de Varennes, Un pauvre curé de vil

lage, a quelques lieues de I'endroit oú ce erime venait d'étre

eornmis, eut l'imprudeuce de s'approcher pour parler au roi ;

les can ni hales qui environnaíent la voiture se jettent sur

lui. "Tigres, leur eria Barnave, avez-vous cessé d'étre Fran

« 4?ais? Nation de braves , eles-vous devenus un peuple d'as

" sassins? . .• » Ces seules paroles sauverent d'une mort

certaine le curé déja terrassé, Barnave, en les pronon~.mt,

s'était jeté presque hors de la portiere , et. madame Élisabeth ,

touchée de ce nohle élan , le retenait par son habito La reine

disait , en parlant de eet événemcnt , que dans les moments

des plus grandes crises , les contrastes bizan-es la frappaicnt

toujours; et que, dans celle circonstance, la piense Élisa

beth, retenant Barnave par le pan de son habit , lui avait.

paru la chose la plus surprenante, Ce député avait éprouvé

UIl antre gellre d'étonnement. Les dissertations de mactame

Élisabeth sur la situation de la France , son éloquencc douce

et persuasive , la noble simplicité avec laquelle elle entrete

nait Barnave , sans s'écarter en rien de sa dignité , tout luí

I'arnt célest.e dans ceHe divine princesse , et son cceur dispos«

1.
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sans Joule á de nobles senrimonts , ~'il n'eüt pas suivi le che

min de l'erreur , fut soumis par la plus touchante admiration,

La conduite des deux dépntés fit connaitre a la reine la sé

paration totale entre le partí républicain ct le parli cousritu

t.ionnel. Dans les auberges ou elle descendait , elle eut quelqnes

entreríens particuliers avec Barnave. Celui-ci parla beaucoup

des fautes des royalistes daos la révolurion , et dit qu'Il avait

trouvé les intóréts de la cour si faiblement , si mal défendus ,

qu'il avait été tenté plusieurs fois d'aller lui offrir un athlete

courageux qui eonnút I'esprit du siecle et celui de la nation,

La reine lui demanda quels anraient été les 1Il0yens qll'il lui

aurait eonseillé J'employer. - « La popularité , Madame. - Et

• cornment pouvais-je en avoir? repartir sa majesté ; elle

« m'était enlesée, - Ah! Madame, il vous était bien plus fa

« cile avous de la conquérir qu'a moi de I'obtenir, » Cette

assertion fournirait rnatiere il commentaire; je me borne il

rapporter ce eurieux entretien. »

( Memoires de madatne Campan, tome 2, puges 150 et

suivantes.¡
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NOTE 23, PAGE 325.

Voic~ la réponse elle-mérne , oUVl'age de Barnave , et modele

de raison, d'adresse el de dignité.

« Je vois, Messíeurs , dit Louis XVI aux commissaires, je

« vois par l'objel de la mission qui vous est donnée, qu'il ne

« s'agit poinl ici d'un inlcrrogaloire; ainsi je veux bien ré

« pondre aux désirs de l'assemblée. .Te ne craindrai jamais de

« rendre publica les motifs de Ola conduite. Ce sont les ou

« trages el les menaces qui m'ont été faits a Ola famille et a
« moí, le 18 avril, qui sont la cause de rna sortie de París.
« Plusieurs écrits ont cherché aprovoquer les violences con

« tre ma personne et contre Ola famílle. J'aí cru qu'il n'y

« avait plus de süreté ni méme de décence pour moi de rester

« plus long-temps dans cette ville. Jamais mon intention n'a

« été de quitter le royaume; je n'ai eu aucun concerl sur cet

« objet, ni avec les puissances étrangeres , ni avec mes parents ,

« ni avec-aucun des Francaís émigrés. Je puis donner En

« preuve de mes intentions que des logements étaient préparés

« aMontmédy pour me recevoir. J'avais choisi cette place par

« ce qu'étant forti6éc, ma famille y serait pIUlO en súreté ;

« qu'étant pres de la frontiere , j'aurais été plus a portée de

« m'opposer a toute espece d'invasion en France, si on avait

n voulu en tenter quelqu'une, Un de mes principaux motifs ,

rt en quittant Paris, était de [aire tomber l'argument de ma

" non-liberté : ce qui pouvait íournir une occasion de trou-
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« bies. Si j'avais eu l'intention de sortir du royaume, jI) n'au

« rais pas publié mon mémoire le jour méme de mon départ;

.( j'aurais attendu d' étre hors des frontieres ; mais je conser

" vais toujours le désir de retourner a Paris. C'est dans ce

« sens que I'on doit entendre la derniere phrase de mon mé

« moire, dan s laquelle il est dit ; Franeais , et vous surtout,

« Parisiens , quel plaisir n'aurai-je pas ame retrouver au mi

• lieu de vous! ... Je n'avais dans ma voiture que trois mille

« louis en 01' et cinquante-six mille livres en assignats. Je

« n'ai prévenu Monsieur de mon départ que peu de temps au

« paravant. Monsieur n'est passé dans le pays étranger que

« paree qu'il était convenu avec moi que nous ne suivrions

« pas la méme route ; il devait revenir en Franco apres moi,

" Le passe-port était nécessaire pour faciliter mon voyage; iI

« J;l'avait été indiqué pOUl' le pays étranger que paree qu'on

" n'en aonne pas au bureau des affaires étrangeres pour l'in

« térieur du royaume. La route de Franefort n'a pas meme

« été suivie, Je n'ai fait aueune protestation que dan s le mé

« moire que í'ai laissé avant mon départ. Cette protestation ne

" porte pas, ainsi que son eontenu I'atteste, sur le fond des

« príncipes de la constitution , mais sur la forme des sane

" tions, c'est-á-dire , sur le peu de liberté dont je paraissais

« jouir, el su r ce que les décrets , I,I'~y;¡pt pas été presentes en

« masse , je ne P!mvais juger de l'ensemble de la constitution.

« Le principal reproche contenu dans le mémoire se rapporte

« aux difficultés dan s les moyens d'administration et d'exé

rt eution. J'ai reconnu dans mon voyage que l'opinion publi

" que était décidée en faveur de la constitution ; je ne croyais

" pas pouvoir juger pleinement eette opinion publique a
~ Paris ; mais dans les notions que j'ai recueillies personnel-
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« lement pendant ma route, je me suis convaincu eornbien il

" est nécessaire au soutien de la constitution de donner de la

" force aux pouvoirs établis pou!' maintenir J'ordre public,

« Aussitót que j'ai reconnu la volonté générale, je n'ai point

« hésité , comme je n'aí jamaís hésité it. faire le sacrifice de

« tout ce qui m'est personnel. Le bonheur du peuple a tou

« jours été I'objet de mes désirs, J'oublierai volontiers tous

" les désagréments que j'ai essuyés , si je puis assurer la paíl'

« et la félicité de la nation, u
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Bouillé avait un ami intime dans le comte de Gouvernet ;

et, quoique leur opinion ne fút pas abeaucoup pres la mérne ,

ils avaient beaucoup d'estime l'un pour l'autre. Bouillé, qui

ménage peu les constitutionnels, s'exprime de la maniere la

plus honorable al'égard de M. de Gouveroet, et semble lui

accorder toute confianee. Pour donner dans ses mémoires une

idée de ce qui se passait dans l'assemblée 11 cette époque , il

eite la lettre suivante , écrite a lui-méme par le comte de Gou

vernet , le' 26 aoüt r 79 1 :

« J e vous avais donné des esperances que je n'ai plus.Cette

« fatale constitution, qui devait étre revisée , améliorée, ne

« le sera pas. Elle restera ce qu'elle est , un code d'anarchie ,

• une source de calamités; et notre malheureuse étoile fait

" qu'au moment oa les démocrates eux-mérnes sentaient une

" partie de leurs torts, ce sont les aristocrates qui, en leur

« refusant leur appui, s'opposent a la réparation. Pour vous

" éclairer, pour me justifier vis-a-vis de vous, de vous avoir

" peut-étre donné un iaux espoir , il faut reprendre les

" ehoses de plus haut, et vous dire tour ce qui s'est passé,

« puisque j'ai aujourd'hui une occasion súre pour vous écrire.

« Le jour et le lendemain du départ du roi , les deux

., cótés de l'assemblée rcsterent en obscrvation sur leurs

" mouvemeuts respectifs. Le partí populaire était fort cons-
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" terné ; le partí royaliste fort inquiet. La moindre indiscrétion

« pouvait réveiller la íureur du peuple. Tous les membres

" du coté droit se turent , et ceux du coté gauche laisserent

" a leurs chefs la proposition des mesures qu'ils appelerent

" de sürete , et qui ne furent contredites par personne. Le

• second jour du départ , les jacobins devinrent menalians,

u. et les constitutionnels modérés, Ils étaient alors el ils sont

« cncore bien plus nombreux que les jacobins. Ils parlerent

" d'accommodernent, de députation au roi. Deux d'entre eux

" proposerent a M. l\lalouet des conférences qui devaient

« s'ouvrir le lendemain; mais on apprit l'arrestation du roi ,

" el il n'en íut plus question. Cependant, leurs opinions s'é

« tant manifestées, ils se virent par la méme séparés plus

« que jamais des enragés, Le retour de Barnave , le respect

" qu'il avaít témoigné au roi et ala reine, tundís que le féroce

« Pétion insultait a leurs malheurs, la reconnaissance que

" leurs majestés marquerent aBarnave, ont changé en quel

" que sorte le creur de ce jeune homme, jusqu'alors impi

" toyable. C'est, comme vous savez, le plus capable et un des

« plus influenls de son parti. 11 avait done rallié alui les qua

" tre cinquíémes du coté gauche, non-seulement pour sauver

« le roi de la fureur des jacobins, mais pour lui rendre une

rr partie de Son autorité, el lui donner aussi les moyens de se

" défendre a l'avenir , en se tenant dans la ligue constitution

" nelle. Quant acette derniere partie du plan de Barnave, il

« n'y avait dan s le secret que Lameth et Duport , car la

« tourbe constitutiormelle Ieur inspirait encore assez d'in

« qniétude pour qu'ils ne fussent súrs de la majorité de

« l'assemblée qu'en comptant sur le cótédroit; et ils croyaient

u pouvoir y compter, lorsque , dans la révision de leue
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" constirution , ils donneraient plus de latltude il l'autorité

« royale.

« Tel était l'état des ehoses , Iorsque je vous ai écrit. Mais,

« tout convaincu que je suis de la malarlresse des aristocra

" tes et de leurs contre-sens continuels, je ne prévoyais pas

" encere jusqu'oú ils pouvaient aller,

« Lorsqu'on apprit la nouvelle de l'arrestation 1u roi a
« Varennes , le coté droit, dans les comités secrets , arréta de

" ne plus voter , de ne plus prendre aucune part aux délibé

" rations ni aux discussions de l'assernblée. Malouet ne fut

" pas de ce! avis. Il leur représenla que tant que la session

« durerait et qu'ils y assisteraient, ils avaient l'obligation de s'op

« pose r activernent aux mesures attentatoires al'ordre public

« et aux principes fondamentaux de la monarchie, Toutes ces

« instances íurent inutiles; ils persisterent dans leur résolu

re tion, et rédigerent secrercment un acte de protestation con

n tre tout ce qui s'étaít fait. Malouet protesta qu'il continuerait

« a pmtester a la tribune , et a faire ostensiblement tous ses

" efforts pour empécher le mal. 11 m'a dit qu'il n'avait pu ra

n mener a son avis que trente-cinq a quaraute membres du

« coté droit,et qu'Il craignait bien que cette fausse mesure

" des plus zélés royalistes n'eút les plus íunestes consé

" quences.

« Les dispositions générales de l'asscmblée étaient alors si

" favorables au roi , que, pendant qu'on le couduisait aParis ,

« Thouret étant monté a la tribune pOllr déterrniner la ma

" niere dont le mi serait gardé (j'étais a la séance), le plus

" grand silence régnait dans la salle et dans les galeries. Prcs

" 'lue tous les députés, méuie du cóté gauche, avaient l'air

« consternes en entendant lire ce fatal décret ; mais personlJc



•

ET PliuES JUSTU'IUATIVES.

• ...

tr ne disait rien, Le président allait le mettre aux voix ; tout

'l á-coup Malouet se leva, et, d'un air de dignité, s'écria: 

" Qu'allez-vous faire, Messieurs? Apres avoir arrété le roi, on

« vous propose de le constituer prisonnier par un décret!

« Ou vous conduit cene démarche? Y pensez-vous bien? Vous

" ordonneriez d'emprisonner le roi! - Non! Non! s'écrie

« rent plusieurs membres du coté gauche, en se levant en

" tumu1te; Nous n'entendons pas que le roi soit prisonnier ;

•. et le décret allait étre rejeté a la presque unanimité, lors

« que Thouret s'empressa d'ajcuter :

« L'opinant a mal saisi les termes et l'objet du décret.

« Nous n'avons pas plus que luí le projet d'emprisonner

n le roi; c'est pour sa súreté et celle de la famille royale que

« nous proposoIls des mesures. u Et ce ne fut que d'apres cette

• explication , que le décret rassa, quoique I'emprisonnement

« soit devenu tres-réel , et se prolonge aujourd'hui sans pudeur,

" A la fin de juillet , les constitutionnels, qui soupc;on

« naient la protestation du coté droit, sans cependant en

«avoir la certitude, poursuivaient mollement leur plan de

« révisfon. lIs redoutaient plus que jamais les jacobins et les

« aristocrates. Malouet se rendit a leur comité de révision. Il

« leur parla d'abord comme ades hornmes a qui il n'y avait

« rien aapprendre sur les dangers et les vices de leur eonsti

« tution; mais illes vit moins dísposés ade grandes reformes.

« lis craignaient de perdre leur popularité, Tárget el Duport

«argumenterent contre Iui pour défendre leur ouvrage. Il

« reneontra le lendemaín Chapelier et Barnave , qui refuserent

«d'abord dédaigneusement de répondre a ses provocations ,

" et se préterent enfin au plan d'attaque dont il allait courir

el tous les risques, 11 proposa de discuter , dans la séance du 8"
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« tous les poiuts principaux de l'acle constitutionnel , et d'en

« démoutrer tous les vices. « Vous, Mcssieurs, leur dit-Il ,

" répondez-moi; accablez-moi d'ubord de votre indignation ;

« défendez votre onvl'age avec avantage sur les articles les

« rnoins dangereux , méme sur la pluralité des points aux

« quels s'adresscra rna censure, et , quant 11 ceux que j'aurai

" signalés eomme antirnonarchiques , comme empéchant l'acte

• du gOllvernement, dites alors que ni l'assemblée ni le

« comité n'avaient besoin de mes ohservations 11 cet égard;

" que vous entcndiez bien en proposer la reforme, et sur-le

o champ proposez-la, Croyez que c'est peut-étre notre seule

« ressource pour maintenir la monarchie et revenir avec le

" temps 11 lui donner tous les appuis qui lui sont néces

« saires.• Cela fut ainsi convenu; mais , la protestatíon du

« cóté droit ayant été connuc, et sa pcrsévérance a ne plus

" voter ótant toute espérance aux constitutionnels de réussir

'< dans leur projct de révlsion , que les jacobins contrariaient

« de toutes leurs forces , ils y renoncerent. l\-I~ouel, qui

,( n'avait pas avec eux de comrnunications régulieres , n'en fi!

« pas moins son atraque. Il rejeta solennellement l'aete cons

« titutionnel cornme antimonarchique , el d'uue exécution im

re praticable sur plusieurs poinls. Le développement de ses

« motifs cornmencaient a faire une grande impression, lors

« que Chapelier, qui n'espéraít plus rien de l'exécution de la

« convention , la rompit et cria au blaspheme , en interrom

« pant l'orateur , et demandant qu'on le f'lt descendre de la

« tribune ; ce qui fut ordouné, Le lcndcmain il avoua qu'il

« avait lort; mais il dit que lui et les siens avaient perdu

« toute espérance , du moment oú il n'y avait plus aucun se

• cours aattendre du colé omit.
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" 11 fallait bien vous faire eette longue histoire, pour que

"VOUS nc perdissiez pas toute confianee en mes pronostics.

" lis sont tristes maintenant; le mal est extreme; et, pour le

« réparer, je ne vois ni au dedans ni au dehors qu'un seul

" remede, qui estla réunion de la force ala raison, "

(Mémoires de Bouillé,pag. 282 et sUÍI'.)

FIN n.ES NOTES DU TOl\f1' PREMIER.
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Jllgement Sllr l'assemblée constituantc. - Ouverture d~ 
la seconde assemblée nationaJe, dite assemblée légúla

tilJe; sa composition. - État des clubs; les mcmbres 
influents. - Pétion, maire .de París. - Politique des 
puissances. - Émigration; décrets contre les érnigrés 
et contre les pretres non asserrnentés. - Modifications 
dans le ministere. - Préparatifs de guerre; état des ar
mées. 

L'ASSEMBLÉE constituante venait de terminel' 
sa longue et laborieuse earriere; et, malgré 
son noble eourage, sa parfaite équité? ses im
menses travallX, elle était haje eomme révoIu-

JI. 



nÉVOLUT/ON FRAN<;AISE. 

tionnaire a Coblentz, et eomme aristoerate a 
Paris. Pour bien juger eette mémorable assem
blée, ou la réunion des lumieres fut si grande 
et si varié e , les résolutions si hardies et si 
persévéralltes, et 011, pour la premiere fois 
peut-etre, OH vit tous les hommes éclairés 
d'une nalíon, réunis avec la volonté et le pou
voir de réaliser les vreux de la philosophie, il 
faut considérer l'état dan s lequel elle avait 
trouvé la France, et eelui dans lequel elle Ja 
laissait. . 

En 1789, la nation fran<¡;aise sentait el con
naissait lous ses maux, mais elle ne eoneevait 
pas la possibilité de les guérir. Tout-a-coup, 
sur la demande imprévue des parlements, les 
états-généraux sont convoqués; l'assemblée 
~onstitua~te se forme, el arrive en présence 
du trone, enorgueilli de son aneienne puis
sanee, et disposé tout au plus a souffrir quel
ques doléanees. Alors elle se pénetre de ses 
droits, se dit qu'elle est la nation, et ose le 
déclarer au gouvernemellt étonné. Menacée 
par l'aristoeratie, par la cour et par une armée, 
ne prévoyant pas encore les soulevements po
pulaires, elle se déelare inviolable, et défend 
an pouvoir de toucher a elle; eonvaineue de 
ses droits, elle s'adressait a des ennemis ql1i 
n'étaient pas eonvaincus des leurs, et eHe 
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I'emporte, par une simple expression de sa vo
lonté, sur une puissance de plusieurs siecles 
et sur une armée de trente mille hommes. 
C'est la toute la révolulÍon; c'en est le premier 
acte et le plus noble; il est juste, il est hé
rOlque, cal' jamais une nation n'a agi avec 
plus de droit et de danger. 

Lé pouvoir vaincu, iI {allait le reconstituer 
d'une maniere juste et cOlJvenable. Mais a 
raspect de eette écheJle social e au sommet de 
laquelle tont surabonde, puissance, honneurs, 
fortulle, tandis qu'au has tout manque jusqu'au 
pain indispensable a la vie, l'assemhlée con s
tituante éprouve dalls ses pensées une réaction 
violente, et veut tont niveler. Elle décide done 
que la masse des citoyens eomplétement éga
lisée exprimera ses volontés, et que le roi de
meurera chargé seulement de Ieur exécution. 

Son erreur id n'est point d'avoir rédnit la 
royauté a une simple magistrature; cal' le roi 
avait encore assez d'autorité pour maintenir 
les 10Ís, et plus que n'en ont les magistrats dans 
les républiques; mais c'est d'avoir cru qu'un 
roi, avec le souvenir de ce qu'il avait été , pút 
se résigner; et ql1'nn peuple qui se réveillait 
a peine, et ql1i venait de recouvrer une partie 
de la puissance publique, ne voulút pas la 
cOllquérir tont entiere. L'histoire prouve en 

1. 
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erfet qu'il fallt diviser infiniment les magistra
tures, ou que, si on établit un chef unique , iI 
faut le doter si bien qu'il n'ait pas envíe d'u
surper. 

Quand les nations, presque exclusivement oc
cupées de leurs intérets privés, sentent le be
soin de se décharger sur un chef des soins 
du gouvernement, elles font bien de s'en 
donner un; mais il faut alors que ce chef, 
égal des rois anglais, pouvant cOllvoquer et 
dissoudre les assemblées nationales, n'ayant 
point a recevoir leul's volontés, ne les sanc
tionnant que lorsqu'elles lui conviennent, et 
empeché seulement de trop mal faire, ait réel
lement la plus grande partie de la souveraineté. 
La dignité de l'homme peut encore se conser
ver sous un gouvernement pareil, lorsque 
la loi est rigoureusement observée, lorsque 
chaque citoyen sent tout ce qu'il vaut, et sait 
que ces pouvoirs si grands, laissés au prince, ne 
luí ont été abandonnés que comme une con
cession a la faiblesse humaine. 

Mais ce n'est pas a l'instant ou une natíon 
vient tout-a-coup de se rappeler ses droits, 
qu'elle peut consentir a se donner un role se
condaire, et a remettre volontaírement la 
toute-puissance a un chef, pour que l'envíe ne 
lui vienne pas de l'llsurper. L'assemblée cons-
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tituante n'était pas plus capable que la natíon 
elle-meme de faire une pareille abdicatíon. Elle 
réduisit done la royauté a une simple magis
trature héréditaire, espérant que le roí se con
tenterait de eette magistrature, toute brillante 
encore d'honneurs, de richesses et de puis
sance; et que le peuple la lui laisserait? 

Mais que l'assemblée l'espérat OH non, pou
vait-eIle, dans ce doute, trallcher la question? 
pouvait-elle supprimer le roi, ou bien lui don
ner toute la puissance que l'Angleterre accorde 
a ses monarques. 

D'abord,ellenepouvaitpasdéposerLouisXVI; 
car, s'il est toujours permis de mettre la jus
tice dans un gouvernement, iI ne l'est pas 
d'en changer la forme, quand la justice s'y 
trouve , et de convertir tout-a-coup une mo
narchie en république. D'ailleurs la posses
sion est respectable; et si l'assemblée eut dé
pouillé la dynastie, que n'eussent pas dit ses 
ennemís, qui l'aecusaient de violer la pro
priété paree qu'elle attaquaít les droits féodaux? 

D'un autre coté, elle ne pouvait accorder au 
roi le veto absolu, la nomination des juges, 
et autres prérogatives semblables, paree que 
l'opinion publique s'y opposait, et que cette 
opinion faisant sa seule force, elle' était obli
gée de s'y soumettre. 
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Quant al' établissement d'une seule ehambre, 
son erreur a été plus réelle peut-etre, mais 
tOl1t aussi inévitable. S'il était dangereux de 
ne Jaisser que ]e souvenir du pouvoir a un roi 
qui l'avait eu tont entier, et en présence d'un 
peuple qui voulait en envahir jusqu'au der
llier reste, il était bieu plus faux en príncipe 
de ne pas reconnaitre les inégalités et les gra
dations sociales, lorsque les républiques elles
memes les admettent, et que ehez toutes on 
trouve un sénat, ou héréditaire, ou éleetif. 
Mais iI ne faut exiger des hommes et des es
prits que ce qu'ils penvent achaque époque. 
Comment, au milien d'une révalte contre l'in
justice des rangs, reconnaitre leur nécessité? 
eomment constituer l'aristoeratie au mament 
de la guerre contre l'aristocratie? Constituer la 
royauté eut été plus faeHe, paree que, plaeée 
loin du peuple, elle avait été moins oppressive, 
et paree que d'ailleurs elle remplit des fonc
tions qui semblent plus nécessaires. 

Mais, je le répete, ces erreurs n'eussent-elles 
pas dominé dans l'assemblée, elles étaient 
dans la nation, et la suite des événements 
prouvera que si on avait laissé au roi et a 1'a
ristoeratie tous les pouvoirs qu'on leur ota, la 
révolutiori n'en aurait pas moins eu lienjusque 
dan s ses derniers exd~s. 
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IJ faut, pour s' en convaincre, distiuguer les 
I'évolutions qui éclatent chez les peuples long
temps soumis, de ceHes qui arrivent chez les 
peuples libres, c'est-a-dir,e en possession d'une 
certaine activité politiqueo A Romt'; a Athimes 
et ailleurs, on voit les nations et leurs chefs 
se disputer le plus 011 le moins d'autorité. Chez 
les peuples modernes entierement dépouillés, 
la marche est dífférente. Complétement asser
vis, ils dorment long-temps. Le réveil a líeu 
d'abord dan s les classes les plus éclairées, qui 
se soulevent et reeouvrent une partie du pou
voir. Le réveil est suceessif, l'ambition l'est 
aussi, et gagne jusqu'aux dernieres classes, et 
]a masse entiere se trouve ainsi en mouve
mento Bientot, satisfaites de ce qu'elles ont 
obteriu, les classes éclairées veulent s'arreter, 
mais elles ne le peuvent plús, et sont incessam
ment foulées par ceHes qui les suivellt. CeHes 
qui s'arretent, fussellt-elles les avant-dernieres, 
sont pour les dernieres une aristocratie, et, 
dans cette lutte des classes se roulant les unes 
sur les autres, le simple bourgeois flnit par 
etre appelé aristocrate par le manouvrier, et 
poursuivi eomme te!. 

L'assemblée constituante nous présente cette 
génération qni s'éclaire et réclame la premiere 
contre le pouvoir encore tout-puissant : assez 
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sage pour voir ce que l' on doit a ceux qui avaient 
tout et a ceux qui n'avaient ríen, elle veut lais
ser aux premiers une partie de ce qu'ils pos
sedent, paree qu'ils 1'ont toujours possédé, et 
proeurer surtout aux seconds les lumieres et 
les droits qu' on acquiert par elles. Mais le re
gret est ehez les uns, l'ambition chez les autres; 
le regret veut tout recouvrer, l'ambition tout 
conquérir, et une guerre d'extermination s'en
gage. Les constituants sont done ces premiers 
hommes de bien, qui, seeouant l'esclavage, 
tentent un ordre juste, l'essaient sans effroí, 
aeeomplissent meme eette immense tache, mais 
succombent en voulant engager les uns a cé
der quelque chose, leS autres a ne pas tout 
désirer. 

L'assemblée constituante, dans sa réparti
tion équitable, avait ménagé les anciens pos
sesseurs. Louis XVI, avec le titre de roí des 
Fran~ais, trente millions de revenus, le com
mandement des armées, et le droit de sus
pendre les volontés nationales, avait encore 
d'assez beBes prérogatives. Le souvenir seul 
<lu pouvoir absolu peut l'excuser de ne pas 
s'etre résigné a ce resle si brillant de puissanee. 

Le clergé, dépouillé des biens immenses qu'il 
avait re~us jadis, a condition de seeourir les 
pauvres qu'il ne secourait pas, d'entretenir le 
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culte dont il laissait le soin a des curés indi
gents, le clergé n'était plus un ordre politique; 
mais ses dignités ecclésiastiques étaient con
servées, sesdogmes respectés, ses richesses 
scandalenses changées en un revenn snffisaut, 
et ou pent meme dire abondant, car il per
mettait eucore un assez grand luxe épiscopal. 
La noblesse u' était plus un ordre, elle n' avait 
plus les droits exclusifs de chasse, et autres 
pareils; elle ll'étaít plus exempte d'impóts; 
rnais ponvait-elle faire de ces choses l'objet 
d'un l'egret raisonuable? Ses immeuses pro
priétés lui étaieut laissées. Au lieu de la faveur 
de la cour, elle avait la certitude des succes 
aecordés au rnérite. Elle avait la faculté d'etre 
élue par le peuple, et de le représenter dans 
l'état, pour pen qu'elle voulut se montrer 
bienveilIante et résiguée. La robe et l'épée 
étaieut assurées a ses talents; pourquoi uue 
généreuse émulation ue venait-elle pas l'ani
mer tout-a-eoup? Quel ave u d'ineapacité ne 
faisait-elIe point en regrettant les faveurs d'au
trefois? 

On avait ménagé les aneiens pensionuaires, 
dédornmagé les eeclésiastiques, traité chacun 
avec égard; le sort que l'assernblée eonstituante 
avait fait a tous, était-il dOllC si insupportable? 

La cOllstitution étant aehevée, aueune espé-
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ranee ne restait au roi de reeouvrer, par des 
délibérations, les prérogatives qu'il regrettait. 
Il n'avait plus qu'une chose a faire, c'était de 
se résigner, et d' observer la constitution, a 
moins qu'il ne complat sur les puissances 
étrangeres; mais il espérait tres-peu de leur 
zele, et se dé6ait de l'émigration. Il se décida 
done pOllr le premier parti, et ce qui prouve 
sa sineéríté, e'est qu'íl vouJait franchement 
exprímer a l'assembJée les défauts qu'il trou
vait a la eonstitution. Mais 00 l'en détouroa, 
et il se résolut a attendre du temps les resti
tutions de pouvoir qu'il croyait lui etre dlles. 
La reine n'était pas moins résignée. « Courage, 
dit-elle au ministre Bertrand, qui se présenta a 
eHe, tout n'est pas encore perdu. Le roi veut 
s'eo tenir a la constitution, ce systeme est 
certainement ]e meilleur. » Et il est permis de 
croire que, si elle avait eu d'autres pensées a 
exprimer, elle n'eut pas hésité en présence de 
Bertrand de Molleville "'. 

L'ancienne assemblée venait de se séparer; 
ses membres étaient retournés au sein de leurs 
familles,ou s'étaient répandus dans Paris. Quel
ques-uns des plus marquants, 'tels que Lameth, 
Duport, Barnave, communiquaient ave e la 

* Voyez la note 1 a la fin du voll1me. 
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cour, et lui donnaient leurs conseils. Mais le 
roí, tout décidé qu'il était a observer la cons
titution, ne pouvait se résigner a suivre les 
avis qu'il recevait, car on ne luí recommall
dait pas seulement de ne pas violer cette cons
titution , mais de faire croire par tous ses actes 
qu'il y était sincerement attaché. Ces membres 
de l'ancienne assemblée, réunis a Lafayette de
puis ]a révision, étaient les chefs de cette gé
nération révolutiounaire, qui avait donné les 
premieres regles de liberté, et voulait qu'on 
s'y tint. Ils étaient soutenus par la garde na
tionale, que de longs servit:es, sons Lafayette, 
avaieHt elltierement attachée a ce général el a 
ses príncipes. Les constitnants eurent alors un 
tort. celni de dédaigner la nouvelle assemblée, 
et de l'irriter souvent par leur mépris. Une 
espece de vanité aristocratique s'était déja em
paré e de ces premiers législateurs, et il sem
blait que toute science législative avait disparu 
apres eux. 

La nouvelle assemblée était composée de di
verses classes d'hommes. On y comptait des 
partisans éclairés de la premiere révolution, 
Ramond, Girardin , Vaublanc, Dumas et autres, 
qui se nommerent les constitutionnels, et oc
cuperent le coté droit, ou ne se trouvait plus 
un seu\ des anciens privilégiés. Ainsi, par la 
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marche naturelle et progressive de la révolu
tion, le coté gauehe de la premiere assemblée 
devait devenir le coté droit de la seconde. 
Apres les constitutionnels, on y trouvait beau
coup d'hommes distingués, dont la révolution 
avait enflammé la tt~te et exagéré les désirs. 
Témoins des travaux de la constituante, et 
impatients eomme ceux qui regardent faire, 
ils avaient trouvé qu'on n'avait pas encore as
sez fait; ils ll'osaient pas s'avollcr républicains, 
paree que, de toute part, on se recomman
dait d'etre fideIe a la constitution; mais l'es
sai de république qu'on avait fait pendant le 
voyage de Louis XVI, les intentions suspectes 
de la cour, ramenaient sans eesse leurs csprits 
a eette idée; et l'état d'hostilité eontinuclle 
dans lequel ils se trouvaient vis-a-vis du gou
vernement, devait les y attaeher chaque jour 
davantage. 

Dans eette nOllvelle génération de talents, 
on rcmarqllait prineipalement les députés de 
la Gironde, d'ou le parti entier, quoiqne for
mé par des hommes de tons les départements, 
se nomma Girondin. Condoreet, éerivain con
nu par une grande étcndllc d'idées, par une 
extreme rigueur d'esprit et de caractere, en 
était l'éerivain; et Vergniaud, improvisateur 
pur et entrainant, en était l'orateur. Ce partí, 
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grossi sans cesse de tout ce qui désespérait de 
la cour, ne voulait pas la république qui lui 
échut eu 1793; ¡tIa revait avec tous ses pres
tiges, avec ses vertus et ses mreurs séveres. 
Venthousiasme et la véhémence devaíent etre 
ses principaux caracteres. 

Il devait aussi avoir ses extremes; c'étaient 
Bazire, Chabot, Merlin de Thionville et autres; 
inférieurs par le talent, ils surpassaient les 
autres Girondins par l'audace; ils devinrent le 
parti de la Montagne, lorsque apres le renver
sement du treme, ils se séparerent de la Gironde. 
Cette seconde assemblée avait enfln, eomme 
la prerniere, une masse moyenne, quí, san s 
engagement pris, votait tantót avec les uns, 
tantót avec les autres. Sous la constituante, 
lorsqu'une liberté réelle régnait encore, cette 
masse était restée indépendante; mais comme 
elle ne l'était point par énergie , mais par indif
férence, dans les assemblées postérieures ou 
régna la violenee, elle devint lache et mépri
sable, et rec;;nt le nom trivial et honteux de 
ventre. 

Les clubs aequirent a eette époque une plns 
g¡'ande importanee. Agitateurs sons la consti
tllallte, ils devinrent domillateurs sons la légis
lative. L'assemblée nationale ne pouvallt eon
tenir toutes les ambitions, elles se réfugiaient 
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dans les clubs, ou elles trouvaient une tribune 
et des orages. C'était la que se rendait tout ce 
qui voulait parler, s'agiter, s'émouvoir, c'est
a-dire la nation presque entiere. Le peuple 
courait a ce spectacle nouveau; il occupait les 
trihunes de toutes les assemblées, et y troll
vait, des ce temps meme, un emploi lucratíf, 
car on comment;ait a payer les applaudisse
ments. Le ministre Bertrand avone les avoir 
payés lui-meme. 

Le plus anden des clubs, celui des Jacobins, 
avait déja une influence extraordinaire. Une 
église suffisait a peine a la foule de ses mem
bres et de ses auditeurs. Un immense amphi
théatre s'élevait en forme de cirque, el OCCU

paittoute la grande nef de l'église des Jacobins. 
Un bureau se trouvait au centre; un président 
et des secrétaires l'occupaient. On y recueilIait 
les voix; on y eonstatait les déJibérations sur 
Ull registre. Une correspondan ce active entre
tenait le zele des sociétés répandues sur la 
surfaee entiere de la Franee; on les nommait 
soeiétés affiliées. Ce club, par son ancienneté 
et une violence soutenue, l'avait eonstamment 
emporté sur tous ceux qni avaient voulu se 
montrer plus modérés ou meme plus véhé
ments. Les Lameth, avec tont ce qu'il rell
fermait d'hommes distingués, l'avaient ahan-
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donné apresle voyage de Varennes, et s'étaient 
transportés aux Feuillants. C'était dans ce der
nier que se trouvaient confondus tous les 
essais de clubs modérés, essais qui n'avaient 
jamais réussi paree qu'ils allaient contre le 
besoin meme qui faisait courir aux clubs, 
celui de l'agitation. C'est aux Feoillants que 
se réunissaient alors les constitutionnels, ou 
partisans de ]a premiere révolntion. Anssi le 
norn de Feuillant devint-il un titre de pros
cription, Jorsque celui de modéré en fut un. 

Un autre club, celui des Cordeliers, avait 
voulu rivaliser de violen ce avec les·Jacohins. 
CarnilJe Desmoulins en était l'écrivain, et Dan
ton le chef. Ce dernier n'ayant pas réussi au 
barreau, s'était faít adorer de la multitude 
qu'il touchait vivement par ses formes athlé
tiques, sa voix son ore , et ses passions toutes 
populaires .. Les Cordeliers n'avaient pu, meme 
avec de l'exagération, l'emporter sur leurs ri
vaux, chez lesquels l'habitude entretenait une 
irnmense affluence; mais ils étaient en meme 
temps presque tous du club jacobin, et, lors
qu'il le fallait, ils s'y rendaient a la suite de 
Danton pour déterminer la majorité en sa fa
veur. 

Robespíerre, qu'on a vu pendant l'assemblée 
constituante se distillguer par le rigorisme de 
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ses príncipes, était exclu de l'assemblée légís
lative par le décret de non-rééleetion qu'iI avait 
lui-meme eontríbué a faire rendre. Il s'était 
retranehé aux Jacobins, ou iI dominait sans 
partage, par le dogmatisme de ses opinions. 
et par une réputation d'intégrité qui lui avait 
val u le nom d'incorruptible. Saisi d'effroi, 
eomme on l'a vu, au moment de la révision, 
il s' étai t rassuré depuis, et il continuait l' reuvre 
de sa popularité. Robespierre avait trouvé 
deux rivaux qu'il commen~ait a hair, c'étaient 
Brissot et Louvet. Brissot, melé a tous les 
hommes de la premiere assemblée, ami de 
Mirabeau et de Lafayette, connu pour répu
blicain, et I'un des membres les plus distingués 
de la législative, était léger de caractere, mais 
remarquable par certaines qualités d'esprit. 
Louvet, avec une ame chaude, beaueoup d'es
prit et une grande audace, était du nombre 
de ceux qui, ayant dépassé la constituante , 
revaient la république : iI se trouvait par la 
naturellement jeté vers les Girondins. Bientot 
ses luttes avec Robespierre le Ieur attaeherent 
davantage. Ce partí de la Gironde, formé peu 
a peu, sans jntention, par des hommes qui 
avaient trop de mérite pour s'allier a la popu
lace, assez d'éclat pour etre enviés par elle et 
par ses chefs, et qui étaient plutot unis par 



ASSE1I'IBLÉE LÉGISLA TlVE (179 J). ) 7 

leur situation que par un eoneert, ce parti 
dut etre brillant mais faible, et périr devant 
les factions plus réelles qui s'élevaÍent autour 
de luí. 

Tel était done l' état de la Franee : les anciens 
privilégiés étaient retirés au-delil du Rhin; les 
partisans de la eonstÍtution occupaíent la dl'oite 
de l'assernhlée, la garde nationale , et le club 
des Ftuillants; les Girondins avaient la majorité 
dans l'assemblée, mais non dans les clubs, ou 
la basse violenee l'emportait; en fin les exagérés 
de cette nouvelle époque, placés sur les banes 
les plus élevés de l'assemblée, et a eause de 
cela nommés la lJfontagne, étaient tout-puis
sants dans les clubs et sur la populaee. 

Lafayette ayant déposé tout grade militaire, 
a'Vait été' aecompagné dans ses terres par les 
hornmages et les regt'ets de ses compagnons 
d'armes. Le commandement n'avait pas été dé
légué a un lIouveau général, mais six chefs de 
légions commandaient alternativement la gardc 
nationale toute entÍere. Bailly, le fideIe allié 
de Lafayette pendant ces trois années si péni
bIes, quitta aussi ]a mairie. Les voix des élec
teurs se partagerent entre Lafayette et Pétion; 
mais la eour, quí ne voulait a aUCun prix de 
Lafayette, dont eependaut les dispositíons lui 
étaient favorables, préféra Pétion, quoiqu'il 

rr 2 
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fut républicain. Elle espéra davantage d'une 
espece de froideur qu' elle prenait pour de la . 
stupidité, mais qui n'en était pas, et elle dé
pensa beaucoup pour lui assurer ]a majorité. 
Il l'obtint en effet, et fut nommé maire *. 
Pétion, avec un esprit éclairé, une convíction 
froide mais solide, avec assez d'adresse, servit 
constamment les républicains contre la cour, 
et se trouva lié a la Gironde par ]a cOIlformité 
des vues, et par l'envie que sa nouvelle dignité 
excita chez les Jacobins. 

Cependant si, malgré ces dispositions des 
partis, on avait pu compter sur le roí, il est 
possible que les méfiances des Girondins se 
fussent calmé es , et que, le prétexte des trou
bIes n'existant plus, les agitateurs n'eussent 
trouvé désormais aucun moyen d'ameuter la 
populaee. 

Les intentions du roí étaient formées; mais, 
grace a sa faiblesse ,elles n'étaient jamais irré
vocables. 11 fallait qu'il les prouvat avant qu'on 
y crut; et, en attendant la preuve, iI était 
exposé a plus d'un outrage. Son caractere, 
quoique bon, n'étaít pas san s une certaine clis
position a l'humeur; ses résolutions devaiellt 
done etre facílement ébranlées par les pre-

* 17 novembre. 
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mieres fautes de l'assemblée. Elle se forma 
elle-meme, et preta serment avec pompe sur 
le livre de la constitution. Son premier décret, 
relatif au cérémonial, abolit les titres de sire 
et de maiesté donnés ordinairement au roi. 
Elle ordonna de plus qu'en paraissant dans 
l'assemblée, il serait assis sur un fauteuil ab
soluínent semblable a celui du président .v.. 

C'étaient la les premiers effets de l'esprit répu
blicain ; et la fierté de Louis XVI en fut cruel
lement blessée. Pour se soustraire a ce qu'it 
regardait comme unehumiliation, il résolut 
de ne pas se montrer a l'assemblée et d'envoyer 
ses ministres ouvrir la session législative. L'as
semblée, se repentant de cette premiere hos
titité, révoqua son décret le lendemain, et 
donna aillsi un rare exemple de retour. Le roi 
s'y rendit alors et fut parfaitement accueilli. 
Malheureusement on .avait décrété que les 
députés, si le roi restait assis, pourraient éga. 
Jement s'asseoir; c' est ce qu'ils firent, et 
Louis XVI y vit une nouvelle insulte. Les ap
plaudissements dont il fut couvert ne purent 
guérir sa hlessure. Il rentra pale et les traits 
altérés. A peine fut-il seul avec la reine, qu'iL 
se jeta sur un siége en sanglotant. « Ah! 

• Décret un 5 oetobre. 

2.. 



20 RÉVOUJTION F11 ANstAlSE. 

madame , s'écria-t-il, VOUS avez été témoin de 
cette humiliation! Quoi! venir en France pour 
voir .... » La reine s' effor<;a de le consoler, mais 
son c~ur était profondément blessé, et ses 
bonnes intentions durent en etre ébranlées ". 

Cependant si des"]ors il ne songea plus qu'a 
recourir aux étrangers, les dispositions des 
puissances dnrent lui dOIluer peu d'espoir. La 
déclaration de Pilnitz était demeurée sans effet, 
Boit par défaut de úle de la part des souverains, 
soit aussi a cause du danger que Louis XVI au
raít conru, étant depuis le retour de Varennes 
prisonnier de l'assemblée constituante. L'ac
ceptation de la constitution était un nouveau 
motif d'attendre les résultats de l'expérience, 
avant d'agir. C'était l'avis de Léopold et uu 
ministre Kaunitz. Aussi lorsque Louis XVI eut 
notifié a toutes les cours qu'il acceptait la 
constitution, et que ~on intention était de 
l'observer fideIemellt, I'Autriche donna une 
réponse tres-pacifique; la Prusse et l'Angle
terre firent de meme, et protesterent de leui's 
intentions amicales. II est a observer que les 
puissances voisines agissaient avec plus de ré
serve que les puissances éloignées, telles que 
la Suede et la Russie, paree qu'elIes étaient 

• Voyez Mm. Campan, tome 11 , page 129. 
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plus immédiatement eompromises dans la 
guerreo Gustave, qui revait une entreprise 
brillante sur la Franee, répondit a la notifi
cation qu'il ne regardait pas le roi eomme 
libre. La Russie différa de s'expliquer. La Hol
lande, les prineipautés italiennes, mais surtout 
la Suisse, firent des réponses satisfaisantes. Les 
électeurs de Treves et de Mayenee, dans les 
territoires desquels se trouvaient les émigrés , 
employerent des expressions évasives. L'Espa
gne, assiégée par les émissaires de Coblentz, 
ne se pronon<,¡a pas davantage, et prétendit 
qu' elle désirait du temps pour s'assurer de la 
liberté du roí; mais elle assma néanmoins 
qu'elle n'entendaít pas troubler la ú'anqllillité 
du royaume. 

De telles réponses, dont aUCUlle, n'était 
hostile, la neutralité assurée de l' Angleterre ~ 
l'ineertitllde de Frédérie-GuilJaume, les dispo
sitíons pacifiques el bien connues de Léopold, 
tOllt faisail prévoir la paix. Il est difficile de 
savoir ce qlli se passait dans rame vacillante de 
Louis XVI, mais son intéret évident, et les 
craintes memes que ]a gllerre lui inspira plus 
tard, doivent porter a croíre qu'il désirait 
aussi la conservation de la paix.Au milieude ce 
eoneert général, les émigrés seuls s'obstinerent 
a vouloir la guerre et a la préparer. 



22 RÉVOLUTION .FRANgAISE. 

lIs se relldaient toujours en foule a Coblentz; 
ils y armaient avec activité, préparaient des 
magasills, passaient des marchés pour les four
nitures, formaient des cadres qui a la vérité 
ne se remplissaient pas, car aucun d'eux ne 
voulait se faire soldat; i15 instítuaient des 
grades, qui se vendaient; et, s'ils ne tentaient 
ríen de véritablement dangereux, ils faisaient 
néanmoins de grands préparatifs, qu'eux
memes croyaient redoutables, et dont rima
gination populaire devait s'effrayer. 

La grande question était desavoirsi Louis XVI 
les favorisait ou non; et il était diffici1e de croire 
qu'il ne fút pas tres-bien disposé en faveur de 
parents et de serviteurs qui s'armaient pour 
luí rendre ses anciens pouvoírs. Il pe fallait pas 
moins qUe la plus grande sincérité et de con
tinuelles démonstrations pour persuader le 
contraire. Les lettres du roi aux émigrés por
taient l'invitation et meme l'ordre de rentrer; 
mais il avait, dit-on *, une correspondan ce se
crete qui démentait sa correspondance publi
que et en détruisait l' effet. On ne peut sans doute 
contester les communications secretes avec 
Coblentz, mais je ne erois pas que Louis XVI 
s'en soit servi pour cOlltredire les injonctions 

• Voyez la note :& a la fin du volume. 
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qu'il avait publiquement adressées aux émi
gl'és. Son intéret le plus évident voulait qu'ils 
rentrassent. Leur présenee a Coblentz ne pou
vaít etre utile qu'alltant qu'ils avaient le pro
jet de combattre; or Louis XVI redoutait la 
guerre eivile par-dessus tout. Ne vouIant done 
pas employer Ieur épée sur le Rhin, iI vaIait 
mieux qu'il les eUt aupres de lui, afin de s'en 
servir au hesoin, et de rénnir leurs efforts a 
ceux des constítutionnels pour protéger sa 
personne et son treme. En outre, lenr présenee 
a CobIentz provoqllait des lois sével'es qu'il ne 
voulait pas sanetionner; son refus de sanetioll 
le compromettait avee l'assemblée, et on yerra 
que e'est l'usage qu'il fit du veto, qui le dépo
pularisa complétement en le faisant regarder 
comme compliee des émigrés. n serait étrange 
qu'il n'eut pas aperc;;u la justesse de ces raisons, 
que tous les ministres avaient sentie. Ceux-ci 
pensaient unanimement que les émigrés de
vaient retourner aupres de la personne du roi 
pour la défendre, 'pour faire cesser les alarmes 
et oter tout prétexte aux agitateurs. C'était 
meme l'opinion de Bertrand de Molleville, 
dont les principes n'étaíent rien moins que 
eonstitutionnels. « Il fallait, dit-il, employer 
,e tqus les moyens possibles d'augmenter la po
« pularité du reí. Le plus efficace et le plus 
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« utile de tous, dans ce moment, était de rap
« peler les émigrés. Leur retour généralement 
« désiré aurait fait revivre en France le parti 
(c royaliste que l'émigration avajt entierement 

r( désorganisé. Ce' partí fortifié par le discrédit 
c( de l'assemblée, et recruté par les nombreux 
« déserteurs du parti constitutionnel, et par 
« tous les mécontents, serait bientot devenu 
« assez puissant pour rendre décisive en faveur 
« du roi l'explosion plus OH moins prochaine a 
« laquelle iI rallait s'attendre.» (Tome 6, p. 42). 

Louis XVI, se conformant a cet avis des mi
nistres, adressa des exhortatíons aux princi
paux chefs de l'armée et aux officiers de marine 
pour Ieur rappeler leur devoir, et les relenir 
a Jeur poste. Cependant ses exhortations furellt 
inutiles; et la désertion continua sans interrup
tion. Le ministre de la guerre vint annoncer 
que dix-neuf cents officiers avaient déserté. 
L'assemblée ne put se modérer ~ et résolut de 
prendre des mesures vigoureuses. La consti
tuante s'était bornée, en dernier lieu, a pro .. 
noncer la destitution des fonctioonaires publics 
qui étaíent hors du royaume, et a frapper les 
biens des émigrés d'uoe triple contribution, 
pour dédommager l'état des services dont ils 
le privaient par leur absellce. L'assemblée nou
vdle proposa des peines plus séveres, 
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Divers projets furent présentés. Brissot dis~ 
tingua trois c1asses d'émigrés : les chefs de la 
désertion, les fonctionnaires publics qui aban
donnaientleurs fonctions, et enfin, ceux qui 
par crainte avaient fui le sol de leur patrie. Il 
fallait, disait-il, sévir contre les premiers, mé
priser et plaindre les autres. 

Il est certaill que la liberté de l'homme ne per
met pas qu'on l'enchaine au sol; mais, lorsque 
la certÍtude est acquise par une foule de cir
constances, que les citoyens qui abandonnent 
leur patrie vont se réunir au dehors pOllr luí 
déclarer la guerre, il est permis de prendre 
des précautions contre des projets aussi dan
gereux. 

La disCllssioll fut longue et opiniatre. Les 
coustitutiolln~Js s'opposaient a totItes les me
sures proposées, et sontenaient qu'il fallait 
mépriser d'inutiles telltatives, eomme avaient 
toujours fait leurs prédécesseurs. Cependant 
le parti opposé l'emporta, et un premier dé
cret fut rendu, qui enjoignit a Monsieur, frere 
du roi, de rentrer sous deux mois, faute de 
quoi il perdrait son droit éventuel a la régenoe. 
Un second déeret plus sévere fut portécontre 
les émigrés en général; iI déclarait que les 
Fraru;ais rassemblés au-dela des frontieres du 
royaume étaient suspeets de eonjuration.contre. 
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la France; que, sí au premier .ianvier prochain 
ils étaient encore en état de rassemblement, 
iJs seraient déclarés· coupables de conjuration, 
poursuivis comme tels, et punís de mort; et 
que les revenus des contumaces seraient pen
dant leur vie perc;;us au profit de la natíon , 
sans préjudiee des droits des femmes, enfants 
et créanciers légitimes -v.. 

L'action d'émigrer n'étant pas répréhensible 
en elle-meme, il est difficile de caractériser le 
eas ou elle le devient. Ce que pouvait faire la 
loi, e'était d'avertir d'avanee qu'on a11ait deve
nir eoupable a telle eondition; et tous ceux 
qui ne voulaient pas l'etre n'avaienl qu'a obéir. 
Cenx qui, avertis du terme auquel l'absence 
du royaume devenait un crime, ne rentraient 
pas, cQJlsentaient par cela rnemc,a passer pour 
criminels. Ceux qui, saos motifs de guerre ou 
de politique, étaient hors du royaume, devaient 
se ha ter de revenir; e' est en effet un sacrifi<:e 
assez léger a la sureté d'ull état, que d'abréger 
un voyage de plaisir ou d'intér.et. 

Louis XVI, afin de satisfaire l'assemblée et 
l'opinion publique, consentít au déeret quí 
ordonnai't a Monsieur de rentrer, sous peine 
de perdre son droit a la régence, mais il ap-

* Décr.ets du 2:8 octobre et dll !J lIovcmbrc. 
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posa son veto sur la loi coutre les émigrés. Les 
ministres furent chargés de se rendre tous en
semble a l'assemblée, ponr y annoncer les vo
lontés du roi "'. Ils lurent d'abord divers dé
crets auxquels lasanction était donnée. Quand 
arriva celui des émigrés, un silence profond se 
tit dans l'assemblée; et lorsque le garde des 
sceaux pronon~a la formule officielle, le roí 
examinera, un grand mécontentemellt se ma
nifesta de tous catés. Il voulnt développer les 
formes du veto; mais une fnule de voix s'éle
verent, et dirent au ministre que la constitu
tío n accordait au roi le droit de f.·úre opposi
tion, mais non celui de la moti ver. Le ministre 
fut done o bligé de se retirer en laissant apres 
luí une profonde irritation. Cette premiere ré
sistance du roi a l'assemblée fut une rtlpture 
définitive; et quoiqn'il eut sanctronné le décret 
qui privait son frere de la régence, on ne put 
s'empecher de voir dans son refus au second 
décret une marque d'affection ponr les insur
gés de Coblentz. On se rappela qu'il était leur 
parent, leur ami, et en quelque sorte lenr 
co-intéressé; et on en conclut qu'il lui était 
impossible de ne pas faire cause commnne 
,avec ellX contre la nation. 

Des le lendemain , Louis XVI 6t publier une 
• Séaucc UlI 12 novelllbre. 
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proclamation aux émigrés, et deux lettres par. 
ticlllieres a chacun de ses freres. Les raisons 
qu'il ]eur présentait aux uns et aux autres 
étaient excellentes, et paraissaient données de 
bonne foi. Il les engageait a faire cesser, par 
leur retour, les méfiances que les malveillants 
se plaisaient a répandre ; il les priait de ne pas 
le réduire a employer contre eux des mesures 
séveres; et quant a son défaut de liberté, sur 
lequel on s'appuyait pour ne pas lui obéir, iI 
leur donnait pour preuve du contraire, le veto 
qu'il venait d'apposer en leur faveur 'f.. Quoi 
qu'il en soit, ces raisons ne produisirent ni a 
Coblentz ni a París l'effet qa'elles ,étaient ou 
paraissaient destinées a produire. I~es émigrés 
ne rentrerent pas; et daos !'assemb]ée on trou· 
va le ton de la proclamation trop doux ; on con
testa merile au pouvoir exécutif le droit d'en 
faire une. On était en effet trop irrité pour 
se contenter d'une procIamation, et surtout 
pour souffrir que le roi substituat une mesure 
inutile aux mesures vigoureuses qu' 00 venait 
de prendre. 

Une autre épreuve du meme gen re était an 
meme instant imposée a Louis XVI, et ame
nait un résultat aussi rnalheureux. Les premiers 

.. Voyez la note '3 11 la fin nll volurne. 
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troubles religiellx avaient éclaté dans l'Ouest; 
l'assemblée constituante y avait envoyé deux 
commissaires, dont l'un était Gensonné, si cé
lebre plus tard dan s le parti de la Gironde. 
Leur rapport avait été fait a l'assemblée légis
lative, et, quoique tres-modéré, ce rapport 
I'avait remplie d'indignation. On se souvient 
que l'assemblée constituante, en privant de 
leurs fonctions les pretres qui refusaient de 
preter le serment, leur avait cependant laissé 
une pension et la liberté d'exercer leur eulte 
a parto lIs n'avaient cessé depuis lors d'exeiter 
le peuple contre leurs confreres assermentés, 
de les luí montrer eomme des impies dont le 
ministere était nul et dangerellx. Ils trainaient 
les paysans a leur suite a de longlles distanees 
pour leur dire la messe. Ceux-ci s'irritaient de 
voir leur église occupée par un cnlte qu'ils 
croyaient mauvais, et d'etre obligés d 'aller cher
cher si lo in eelui qu'ils eroyaient hon. Souvent 
ils s'en prenaient aux pretres asseFmentés et a 
leurs partisans. La guerre civile était immi
nente -1'. De nouveaux renseignements furent 
fournis par l'assemblée, et lui montrerent le 
danger encore plus grand. Elle voulut alors 
prendre eontre ces nouveaux ennemis de la 

~ Voyez la note 4 á la fin du voll1me. 
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constitution des mesures semblables a ceHes 
qu'elle avait prises contre les cnnemis armés 
d'outre-Rhin, et faire un nouvel essai des clis
positions du roi. 

L'assemblée constituante avait ordonné a 
tous les pretres le serment civique. Ceux qui 
refusaient de le preter, en perdant la qualíté 
de ministres du culte public et payé par r état, 
cOIlservaient leurs pensions de simples ecclé
siastiques, et la liberté d'exercer privément leur 
ministere. Rien n'était plus doux et plus mo
déré qu'une répression pareille. L'assemblée 
législative exigea de nouveau le serment, et 
priva ceux qui le refuseraient de tout traite
mento Comme ils abusaient de leur liberté en 
excitantla gnerre civile, elle ordonna que, se
Ion letN' conduite, ils seraient transportés d'un 
lieu clans un autre, et meme condamnés a une 
détention s'ils refusaient d'obéir. Enfin eHe leur 
défendit le libre exercice de leur culte particu
lier, et voulut que les corps administratifs lui 
fissent parvenir une liste avec des notes sur le 

comple de chacun d'eux "'. 
Cette mesure, ainsi que ceHe qui venait (l'i~tre 

prise contre les émigrés, tenait a la crainte qui 
s'empare des gouvernements menacés, et qui 

~ Décret du 29 novemhy'p, 
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les porte a s'entourer de précautions excessi
ves. Ce n'est plus le fait réalisé qu'ils punís
sent, e'est l'attaque présumée qu'ils poursui
vent; et leurs mesures deviennent souvent 
arbitraires et eruelIes eomme le soup<;on. 

Les éveques et les pretres qui étaient de
meurés a París et avaÍent conservé des rela
tions avee le roi, lui adresserent aussitot un 
mémoire contre le déeret. Déj:'t plein de scrn
pules, le roi qni s' était reproché toujours d'a
voir sanetionné le décret de la eonstituante, 
n'avait pas beso in rl'encouragement pour re fu
ser sa sanetion. « Ponr eelui.-ci , dit·il en parlant 
du nouveau projet, on m'otera plutot la vie 
que de m 'obliger a le sanctionner.» Les mi
nistres partageaient a peu pres cet avis. Bar
nave et Lameth, que le roi eonsultait quel
qnefois, luí cOllseillerent de refuser sa sauctiou; 
mais a ce conseil ils en ajoutaieut d'autres que 
le roi ne pouvait se décider a suivre : e'était, 
en s'opposaut all déeret, de ne laísser allelln 
doute sur ses dispositions, et, pOllr cela, d'é
loigner de sa personne tous les pretres quí 
refusaient le serment, et de ue composer 
sa chapelle que d'ecclésiastiques constítution
neis. Mais, de tous les avis qu'on lui donnait, 
le roi u'adoptait que la partie qni eoncordait 
avec sa faiblesse ou sa dévotion. Duport-Dn-



RÉVOLUTION FRAN~AISE. 

tertre, garde des seeaux et organe des consti .. 
tutionnels dalls le ministere, y fit approuver 
leur avis; et lorsque le eonseil eut délibéré, a 
la grande satisfaetion de Louis XVI, que le 
veto serait apposé, il ajouta eomme avis, qu'il 
serait eonvenable d'entourer la personne du 
roi de pretres non suspects. A eette proposi
tíon, Louis XVI, ordinairement si flexible, 
montra une invineible opiniatreté, et dit que la 
liberté des eultes, décrétée pour tout le monde, 
devait l'etre pour lui eomme pour ses sujets, 
et qu'il devait avoir la liberté de s'entourer 
des pretres qui lui convenaient. On n'insista 
pas; et, sans en donner eonnaissance encore 
a l'assemblée , le veto fut décídé. 

Le partí constitutionnel, auquelle roí sem
blait se livrer en ce moment, lui preta un nou
veau secours ; ce fut celui du directoire du dé
partemeni. Ce directoire élait composé des 
membres les plus considérés de l'assemblée 
constitllante; on y trouvait le cInc de Laro
chefoucault, l'éveqne d'Autun, Baumetz, Des
meunÍers, Ansons, etc. Il fit une pétition au 
roí, non commecorps administratjf, mais 
comme réuuion de pétitionnaires , et provoqua 
l'apposition du veto an décret contre les pretres. 

Ir. L'assemblée nationale, disait la pétition, a 
certainement voulu le hien; nOU5 aimons a la 



AssE~lnLÚ: JJÉGISI,ATIVE (1791). 33 

venger ici de ses coupables détracteurs; mais 
un si louable dessein l'a poussée vers des me
sures que la constitution, que la justice, que 
la prudence, ne sauraient admettre ..... Elle 
faít dépendre, pour tous les ecclésiastiques 
non fonctionnaires, le paiement de leurs pen
sions de la prestation <Iu serment civique, tan
dis que la constitution a mis expressément et 
littéralemellt ces pensions au rang des dettes na
tionales. Or, le refus de preter un serment quel
conque peut.iI détruire le titre d'une créance 
reconnue? L'assembIée constituante a faÍt ce 
qu'elIe pouvait faire a l'égard des pretres non 
assermentés; iIs ont refusé le serment pres
crit, et elle les a privés de leurs fonctions; en 
les dépossédant, elle les a réduits a une pen
sion ..... L'assemblée législative veut que les 
ecclésiastiques qui n'ont point preté le ser
ment, ou qui l' ont rétracté, puissent, dans les 
troubles religieux, etre éloignés provisoire
ment, et emprisonnés s'ils n'obéissent a 1'0rdre 
qui leur sera intimé. N'est-ce pas renouveler le 
systeme des ordres arbitraires, puisqu'il serait 
permis de punir de l' exiI, et bientot apres de 
la prison, celui qui ne serait pas encore con
vaincu d'etre réfractaire a ancnne loi? ... L'as
semblée nationale refuse a' tous cellX qui ne 
preteraient pas le serment civique la libre pro-

D. 3 
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fession de leur culte ..... Or, cette liberté ne 
peut etre ravie a personne; elle est consacrée 
a jamais dans la déclaration des droits ..... » 

Ces raÍsons étaient san s doute excellentes, 
mais on n'apaise avec des raisonnements ni les 
ressentíments ni les craintes des partís. eom
ment persuader a une assemblée qu'on devait 
permettre a des pretres obstinés d'exciter le 
trouble et la guerre civile? le directoÍre fut in
jurié, et sa pétition au roi fut combattue par 
une foule d'autres adressées an corps législa
tifo Camille Desmoulins en présenta une tres
hardie a la tete d'une section. On pouvait y 
remarquer déja la violence croissante du lan
gage, et l'abjuration de toutes les convenan
ces observées jusque-Ia envers les autorités et 
le roi. Desmoulins disait a l'assemblée qu'il 
fallait un grand exemple .... ; que le directoire 
devait etre mis en état d'accusation .... ; que 
c'étaient les chefs qu'il falIait poursuivre .... ; 
qu'on devait frapper a la tete, et se servir de 
la foudre contre les conspirateurs .... ; que la 
puissance du veto l'oyal avait un terme; et 
qll'on n'empechait pas avec un veto la prise de 
la Bastille ..... 

Louis XVI, décidé a refuser sa sanction, dif· 
férait cependant de l'annoncer a l'assemblée. 
Il voulait d'abord par quelques actes se con-
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cilier l'opinion. Il prit ses ministres dans le partí 
constitutionnel. Montmorin, fatigué de sa la
borieuse carriere sous la constituante, et de 
ses pénibles négociations avec tous les partis, 
n'avait pas voulu braver les orages d'une nou
velle législature, et s'était retiré malgré les 
instances du roi. Le ministere des affaires étran
geres, refusé par divers personnages, fut ac
cepté par Delessart, qui quitta celui de i'inté
rienr. Delessart, integre et écJairé, était sons 
l'influence des constitutionnels ou feuillants; 
mais iI était trop faible pou!' fixer ]a volonté 
du roi, pour imposer aux pnissances étrange
res et aux factions intérieures. Cahier de Ger
ville, patriote prononcé, mais plus roide qu'en
trainant, fut placé a l'intérieur pour satisfaire 
encore l'opinion publique. Narbonne, jeune 
homme plein d'activité el d'ardeur, constitu
tionnel zélé, et habile a se populariser, fut 
porté a l'administration de la guerre par le 
parti qui composait alors le mÍnistere. Il au
rait pu avoir une influcIIce utile sur le con
seil, et rattacher l'assemblée au roi s'il n'avait 
en pour adversaire Bertrandde Molleville, mi
nistre contre-révolutionnaire, et préféré par la 
cour a tous les autres. Bertrand de Molleville, 
détestant la constitution, s'enveloppait avec 
art dans le texte pour en attaqner l'espl'it, et 

'. :). 
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voulait franehement que le roi essayat de l'exé
euter, « mais afin , disait-il, qu' elle fut démon
trée inexéeutable. » Le roi ne ponvait pas se 
résoudre a le renvoyer, et e' est ave e ce minis
tere melé qu'il essaya de poursuivre sa roufe. 
Apres avoir tenté de plaire a l'opinion par ses 
choix, il essaya d'autres moyens ponr se 1'at
tacher encore davantage, et iI parat se preter 
a toutes les mesures diploma tiques et militaires 
proposées eontre les rassemblements formés 
sur le Rhin. 

Les dernieres lois répressives avaient été em
peehées par le veto, et cependant tous les jours 
de nouvelles dénoneiations apprenaient a l'as
semblée les préparatifs et les menaces des émi
grés. Les proces-verbB.llx des munieipalités et' 
des départements voisins de la frontiere, les 
rapports des eommerc;antsvenant d'0I1tre-Rhin, 
attestaient que le vicomte de Mirabeau, [rere 
uu célebre constituant, était a la tete de six 
cents hommes dans l'éveché de Strasbourg; 
que, uans le territoire de l'électeur de Mayellce 
et pres de Worms, se trouvaient des eorps 
nombreux de transfuges, sous les ordres du 
prince.ue Condé; qu'il en était de meme a Co
blentz et dans tout l'éleetorat de Treves; que 
des exees et des violences avaient été eommis 
sur des FralJ(;ais, et qu'enfin la proposition 
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avait été faite au général Wimpfen de livrer 
Neuf-Brisach. Ges rapports, ajoutés a tout ce 
qu'on savait déja par la notoriété publique, 
pousserent l' asselonblée au dernier degré d'irri
tation. Un projet de décret fut aussitot pro posé, 
pour exiger des électeurs le désarmement des 
émigrés. On renvoya la décision a deux jours 
pour qu'elle ne parut pas trop préeipitée. Ce 
délai expiré, la délibération fut ouverte. 

Le député Isnard prit le premier la parole : 
iI nt sentir la néeessité d'assurer la tranquillité 
du royaume, non pas d'unc maniere passagere, 
mais durable; d'en imposer par des mesures 
promptes el vigoureuses, qui attestassent a l'Eu
rope entiere les résolutions patriotiques de la 
Franee. (( N e craignez pas, disait-il, de provo
quer contre vous la guerre des grandes puis
sanees; l'intéret a déja decidé de leurs in ten
tions., vos mesures ne les changeront pas, mais 
les obligeront a s'expliquer .... Il faut que la 
conduite du Fran<;ais réponde a sa nouvelle 
destinée. Esc1ave sous Louis XIV, iI fut néan
moins intrépide et grand; aujourd'hui libre, 
serait-il faible et timide? On se trompe, dit 
Montesquieu , si l'on crait qn'un peuple en 
révolutian est disposé a etre cOllquis; il est 
pret au cOlltraire a conquérir les autres. ( Ap
plaudissemenls. ) 
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« On vous propose des capitulations 1 On 
veut augmenter la prérogative royale, augmen
ter le pouvoir du roi, d'un homme dont la 
volonté peut paralyser celle de toute la nation, 
d'un hornme qui ret;oit trente rnillions, tandis 
que des milliers de citoyens meurent dans la 
détresse 1 (Nou~eaux applaudissements.) On 

'veut ramener la noblesse! Dussent tous les no
bles de la terrc nous assaillir, les Franc;ais te
nant d'une maÍn leur or, et de l'autre leur fer, 
combattront cette' race orgueilleuse, et la for
ceront d'endurer le suppliee de l'égalité. 

«( Parlez aux ministres, au roí et a l'Europe, 
le langage qui convient aux représcntants de 
la Franee. Dites aux ministres que jusqll'ici 
vous n' etes pas tres-satisfaits de leur conduite, 
et que par la responsabilité vous entendez la 
mort. (Applaudissements prolongés.) Dites a 
l'Europe que vous respecterez les cOllstitutions 
de tous les empires, mais que, si on suscite 
une guerre des rois eontre la Franee, vous 
suseiterez une guerre des peuples cOlltre les 
rois!) Les applaudissements se renouvelant 
encore, ( Respectez, s'écrie l'orateur, respec
tez mon enthousiasme, c'est celui de la liberté. 
Dites, ajoute-t-il, que les eombats que se li
vrent les peuples par ordre des des potes , res
semblent aux coups que deux amis, excités 
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par un instigateur perfide, se portent dans 
l' obscurité! Si le jour vient a paraitre, ils s' em
brassent et se vengent de celui qui les trom
pait. De m"eme si, au moment que les armées 
ennemies lutteront avec les notres, la philo
sophie frappe leurs yeux, les peuples s'em
brasseront a la face des tyrans détronés, de 
la terre consolée, et du ciel satisfait ! *» 

L'enthousiasme excité par ces paroles fut 
tel gu'on se pressait autour de l'orateur ponr 
l'embrasser. Le décret qu'il appuyait fut adopté 
sur-Ie-champ. M. de Vanblanc fut chargé de 
le porter au roi, a la tete d'une députation de 
vingt-quatre membres. Par ce décret l'assem
blée déclarait qu'elle regardait comme indis
pen&able de requél'ir les électeurs de Treves, 
Mayence ,. et autres princes de l'empire, de 
mettre fin aux rassemblements fOJ'més sur la 
{rontiere. Elle suppliait en illeme temps le roi 
de hatel' les négociations entamées pour les 
indemnités dues aux princes possessionnés en 
AIsace. 

M. de Vaublanc accompagna ce décret d'un 
diseours ferme et respectueux, fort applaudi 
par l'assemblée. « Sire, disait-il , si les Frallc;¡ais 
chassés de leur patrie par la révocation de 

* Séance du 29 novcmbre" 
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l'édit de Nantes s'étaient rassemblés en armes 
sur les frontiel'eS, s'ils avaient été protégés 
par des princes d' Allemagne, sire, HOUS vous 
le demandons, quelle eut été la conduite de 
Louis XIV? Eut-il souffert ces rassemblements? 
Ce qu'il eut faÍt pom son au torité , que Votre 
Majesté le fasse pour le maintien de la cons
titution ! » 

Louis XVI, décidé, comme nous l'avons dit, 
a corriger l' effet du veto par des actes qui 
plussent a l'opinion, résolut de se rendre a 
l'assemblée, et de répondre lui-nH~me a Son 
message par un discours capable de la satis
faire. 

Le 14 décembre, au soir, le roi s'y rendj t 
apres s't~tre annoncé le malÍn par un simple 
billet. II fut re<;u dans un profond.silence. Il 
dit que le message de l'assemblée méritait une 
grande considération, et que, dan s une cir
constance Otl était eompf'omis I'honncur fran
c;ais, il eroyait devoir se présenter lui-meme; 
que, partageant les intentions de l'assemblée, 
mais redoutant le fléau de la guerrc, il avait 
essayé de ramener des Fran<;ais égarés; que 
Íes insinuations amicales ayant été jnutiles, iI 
avait prévellu le message des représentants, et 
avait signifié aux éleeteurs que, si avant le 
,5 janvier, tont attroupement n'avait pas cessé, 
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ils seraient eonsidérés eomme ennemis de.la 
.Franee; qu'il avait éerit a l'empereur pour ré
clamer son interventióil en qualité de chef de 
l'empire, et que dans le eas ou satisfaetion ne 
serait pas obt'enue ,il proposerait la gllérre: Il 
finissait en disant qu'on chercherait vainement 
a environner de dégouts l'exercice de son au
torité, qll'il garderait fidelement le dépot de 
la constitution, et qu'il sentait profondément 
combien e'était beau d'etre roi d'un peuple 
libre. 

Les applandissements succéderent au si
lence? et dédornmagerent le roi de l'accueil 
qu'il avait rec;u en entrant. L'assemblée ayant 
déerété le rnatin qu'il lui serait répondu par 
un message, ne put lui exprimer sur-le-champ 
sa satisfaction, mais elle déeida Hue son dis
cours serait envoyé aux quatre-vingt-trois dé
partements. Narbonne entra anssitot apres, 
ponl' faire connaltre les moyens qui avaient 
été pris ponr assurel' I'effet des injonctions 
adressées a l'empire. Cent cinquante rnille 
hommes devaient etre réunis sur le Rhin, el 
ce n'était pas impossible, ajoutait-il. Trois gé
néraux étaient nommés ponr les commander, 
Luckner, Rochambean et Lafayette. Les ap
plaudissements couvrirent le derniel' llom. 
Nal'bonne ajoutait qu'íl a11ait partir pour visi-
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ter les frontieres, s'assurer de l'état des places 
fortes, et donner la plus grande activité aux 
travaux de défense; que sans doute l'assem
blée accorderait les fonds nécessaires, et ne 
march:mderait pas la liberté. Non, non, s'é~ 

cria-t-on de toutes parts. Enfin il demanda si 
l'assemblée, malgré que le nombre légal des 
maréchaux fut complet, ne permettrait pas au 
roi de conférer ce grade aux deux généraux 
Luckner et Rochambeau, chargés de sau ver la 
liberté. Des acclamations témoignerent le con
sentement de l'assemblée, et la satisfaction 
que lui causait l'activité du jeune ministre. 
e'est par une conduite pareille que Louis XVI 
serait parvenu a se populariser, et a se conci
lier les· républicains, qui ne voulaient de 1a 
république que paree qu'ils croyaient un roí 
incapable d'aimer et de. défendre la liberté. 

On profita de la satisfaction produite par 
ces mesures, pour signifier le veto apposé sur 
le décret contre les pretres. Le matin on eut 
soin de publier dans les journaux la destitu
tion des anciens agents diplomatiqU{~s accllsés 
d'aristocratie, et la nomination des nouveaux. 
Grace a ces précautions le message fut accueilli 
sans murmure. Déja l'assemblée s'y attendait, 
et la sensation ne fut pas aussi facheuse qu'on 
aurait pu le craindre. On voit quels ménage-
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ments infiuís le roi était obligé de garder pour 
{aire usage de sa prérogative, et quel danger 
il y avait pour lui a l'employer. Quand meme 
l'assemblée constituante, qu'pn a accusée de 
l'avoir perdu en le dépouillant, lui eut ac
cordé le veto absolu, en eut-il été plus puis
sant pour cela? Le veto suspensif ne faisait-il 
pas ici tout I'effet dll veto absolu? Était-ce la 
puissance légaJe qui manquait an roi ou la 
puissance d'opinion? On le voit par le résultat 
memej ce n'est pas le défaut de prérogatives 
suffisantes qui a perdu Louis XVI, mais l'u
sage inconsidéré de eelIes qui lui restaient ... 

L'activité promise a l'assemblée ne se ra
lentit pas; les propositions pour les dépenses 
de guerre, pour la nomination des deux maré
chaux' Luckner et Rochambeau, se succéde
rent sans interruptioq.. Lafayette ,arraché a ]a 
retraite Ol! il était alIé se délasser de trois an-· 
nées de fatigues, se présenta a l'assemblée ou 
il fut parfaitement accueilli. Des bataiIlons de 
la garde nationale l'aeeompagnerent a sa sortie 
de Paris; et tout lui prouva que le Clom de 
Lafayette n'était pas oublié, et qu'on le regar
dait encore comme un des fondateurs de la 
liberté. 

CependantLéopoId,naturellementpaeifique, 
ne voulait pas la guerre, ear iI savait qu' elle nf' 
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convenait pas a ses intérets, mais il désirait un 
congres soutenu d'une force imposante pour 
amener un accommodement et quelques 1110-

dificatíons dans 1 ... constitution. Les émigrés ne 
voulaient pas la modifier, mais la détruire; plus 
sage et mieux instruit, l'empereur savait qu'il 
fallait accorder beaucoup aux opinions nou
yeneS, et que ce qu'on pouvait désirer c'était 
tout au plus de rendre au roí quelques préro
gatives, et de revenir sur la composition du 
corps législatif, en établissant deux. chambres 
au líeu d'une .... C'est surtout ce dernier projet 
qu'on redoutait le plus et qu'on reprochait 
souvent au parti feuilIant et constitutionnel. Il 
est certain que, si ce partí avait, dans les pre
miers temps de la constituante, repoussé la 
chambre haute, paree qu'il craignait avec rai
son de voir la noblesse s'y retrancher, ses 
craintes aujourd'hui n' étaient plus les memes; 
il avait au contraire la juste espérance de la 
remplir presqu'a lui seul. Beaucoup de consti
tuants, replongés dan s une nullité complete, 
y auraient trouvé une occasion de rentrer sur 
la scene poli tique. Si done cette chambre haute 
n' était pas dans leurs vues, elle était du moins 
dan s Ieurs intérets. Il est certain que les jour-

~ Voyez la note 5 a la fin dll vol lime. 
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naux en parlaient souvent, et que ce bruit 
circulait partollt. Combien avait été rapide la 
marche de la révolution ! Le coté droit aujour
d'hui, était composé des membres de l'ancien 
cOté gauche; et l'attentat redouté et reproché 
n'était plus le retour a l'ancien régime, mais l'é
tablisscment d'llne chambre haute. Quelle dif
férence avec 89! et combien une folle résistanee 
n'avait-eIle pas préeipité les événements! 

Léopold ne voyait done pour Louis X VI que 
eette amélioration possible. En attendant, son 
hut était de trailler les négociations enlongueur, 
et, sans rompre ave e la France, de luí imposer 
par de la fermeté. Mais iI manqua son hut par 
sa réponse. Cette réponse consistait a notifiel' 
les conclusions de la diete de Ratisbonne, qui 
refusait d'accepter aucune indemnité pour les 
prinees possessionnés en Alsace.Rien n'était 
plus ridicule qu'une décision pareille, car tout le 
territoire compris sous une meme domination 
doit relever des memes lois : si des princes de 
l'empire avaient des terres en Franee, ils de
vaient subir l'abolition des droits féodaux, et 
l'assemblée constituante avait déja beaucoup 
faít en leur accordant des indemnités. Plusieurs 
d'entre eux ayant déja traité a cet égard, la diete 
annulait Ieurs conventions, et leu!' défendait 
d'accepter aucun arrangement. L'empire pré-



46 nÉVOLUTION FRAN«;AISIl. 

tendaitainsi ne pas reconnaitre la révolution en 
ce qui le concernait. Qllant a ce qui regardait 
les rassemblements d'émigrés, Léopold, sans 
s'expliquer sur leur dispersion, répondait a 
I.ouis XVI que l'électeur de Treves, pouvant, 
d'apres les injonctions dn gouvernement fran
~ais, essuyer de prochaines hostilités, il avai t 
été ordonné au général Bender de lui porter de 
prompts secours. 

Cette réponse ne pouvait pas etre plus mal 
calculée; elle obligeait Louis XVI, pour ne pas 
se compromettre, de prendre des mesures vi
goureuses, et de proposer la guerreo Delessart 
fut aussitot envoyé a l'assemblée pOtIr faire part 
de eette réponse, et témoigner "étonnement 
que eausait an roi la conduite de Léopold. Le 
ministre assura que probablement on avait 
trompé l'empereur, et qu'on lui avait fausse
ment persuadé que l'électeur avait satisfait a 
tous les devairs du ban voisinage. Delessart 
communiqua en outre la réplique faite a Léo
pold. On lui avait signifié que nonobstant sa 
réponse et Jes ordres dannés au maréchal Ben
der, si les éleeteurs n' avaient pas au terme pres
crit, e' est-a-dire an 15 janvier, satisfait a la 
demande de la France, on emploierait eontre 
eux la voie des armes. « Si eette déclaration, 
disait Louis XVI dans sa lettre du 3. déecmbre 
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a I'assemblée, ne produit pas l'effet que je dois 
en espérer, si la destinée de la France est d'a
voir a combattre ses enfants et ses alliés,je ferai 
connaitre a l'Europe la justice de notre cause; 
le peuple fran.-;ais la soutiendra par son cou
rage, et la nation yerra que je n'ai pas d'autre 
intéret que les siens, et que je regarderai tou
jours le maintien de sa dignité et de sa sure
té, comme le plus essentiel de mes devoirs. » 

Ces paroles, ou le roí semblait dan s le com
mun danger s'unir a la natÍon, furent vivement 
applaudies. Les pieces furent livrées au comité 
díplomatique, pour en faire un prompt rapport 
a l'assemblée. 

La reine fut encore applaudie une fois a 1'0-
péra comme dans les jours de son éclat et de 
sa puissance, et elle revint toute joyeuse díre 
a son époux qu'on l'avait accueillie commeau
trefois. Mais c'étaient les derniers témoignages 
qu'elle receyait de ce peuple jadis idolatre de 
ses gr:kes royales. Ce sentÍment d'égalité, qui 
demeure si long-temps étouffé chez !es hom
mes, et qui est si fougueux lorsqu'il se ré
yeille, se manifestait déja de toute parto On 
était a la fin de l'année 179 J ; l'assemblée abo
lit l'antique cérémonial <lu premier de l'an, et 
décida que les hommages portés au roi, dans 
ce jour solennel, ne le seraient plus a l'avenir. 
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A peu pres a la meme époque, une députation 
se plaignit de ce qu'on ne lui avait pas Ollvert la 
porte du conseil a deux battants. La discussion 
fut scanclaleuse, et l'assemblée, en écrivant a 
LOllis XVI, supprima les titres de sire et de 
majesté. Un autre jour, un député entra chez 
le rOÍ, le chapean sur la tete et dans un cos
turne peu convenable. Cette conduite était 50U

vent provoquée par le mauvais accueil que les 
gens de la cour faisaient aux députés, et dans 
ces représailles, l'orgueil des uns et des autres 
ne voulait jamais rester en arriere. 

Narbonne poursuivait sa tournée avec une 
rare activité. Trois armées furent établies sur la 
frontiere menacée. Rochambeau, vieux général 
qui avait autrefois bien conduít la guerre, mais 
qui était aujourd'hui maladif, chagrin et mé
content, commalldait l'armée placéeen Flandre 
et dite du Nord. Lafayette avait l'arméc du 
centre et campait vers Metz. LucImer, vieux 
guerrier, médiocre général, hrave soldat, et 
tres-popularisé dans les camps par ses mceurs 
toutes militaires, commandait le corps qui oc
cupait I'AIsace. C'était la tout ce qu'une longuc 
paix et une désertion générale 1l0US avaient 
laissé de généraux. 

Rochambeau, mécontent du nouveau régime, 
irrité de l'indiscipline qui régnait dans l'arméc, 
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se plaignait sans cesse et ne donllait aucune 
espérance au ministere. Lafayette, jeune, actif, 
jaloux de se distinguer bientot en défendant 
la patrie, rétablissait la discipline dans ses 
troupes, et surmontait toutes les difficultés 
suscitées par la mauvaise volonté des officiers, 
qui étaient les aristocrates de l'armée. Il les 
avait réllnis, etleur parlant le langage de l'hon
neur, il leur avait dit qu'ils devaient quitter le 
eamp s'ils ne voulaient pas servir loyalement; 
que s'il en était qui voulussent se retirer, il se 
chargeait de leur procurer a tous ou des re
traites en Franee, 011 des passe-ports pour l'é
tranger; mais que s'ils persistaient a servir, iI 
attendait de leur part zele et fidélité. Il était 
ainsi parvenu a établir dans son armée un ordre 
meilleur que celui qui régnait dans tontes les 
autres. Quant a Luckner, dépourvu d'opinion 
poli tique et par conséquent facile pour tous 
les régímes, il promettait heaucoup a l'assem
blée, et avait réussi en effet a s'attacher ses 
soldats. 

Narbonne voyagea avec la plus grande célé
rité, et viIlt, le 1 1 janvier, rendre compte a 
l'asiemblée de sa rapide expédition., Il annonc,;a 
que la réparation des places fortes était déj:\ 
tres-avancée, que l'armée , depuis Dunkerque 
jusqu'a Besam;on, présentait une masse de 

n. 4 
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rleux cent quarante bataillons et cent soixante 
escadrons, ave e l' artillerie nécessaire pour deux 
cent mille hommes, et des approvisionnements 
pour si" mois. II donnales plus grands éloges 
au patriotisme des gardes nationales volontai
res, et assura que sous pen leur éqnípement 
allait etre completo Le jeune ministre cédait 
sans donte aux il1usions dn úle, mais ses inten
tions étaient si nobles, ses travaux si prompts, 
que l'assemblée·le ·couvrit d'applaudissements, 
offrit son rapport a la reconnaissance publi
que, et l' envoya a tons les départements; ma
niere ol"dinaire de témoigner son estime a tout 
ce dont elle était satisfaite. 

__ QQg -iFF 
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CHAPITRE 11. 

ííilli'¡¡r 

Division des pal'tis sur la question de la guerreo - Róle 
du due d'Orléans et de son partí. - Les princes émi-· 
grés sont déerétés d'aeellsatíon. - Formation d'un mi
nistere girondin. - Dumouriez. son caractere, son 
génie et ses projets; détails sur les nouveaux ministres. 
- Entretien de Dumouriez avee la reine. - Déclara-

. tion de guerre au roi de Hongrie et de Boheme. -
Premi~res opérations militaires. Déroutes de Quiévrain 
et'de Tourhay. Metirtre dú général Dillon. . 

Au comrnencement de l'année 1792, la guerre 
était devenue la grande question du moment; 
c'était pour la révolution eeHe de l'existencc 
meroe. Ses ennemis étant mainlenant trans
pOl'tés au dehors, c'était la qu'il fallait les cher
cher el les vaincl'e. Le rOl, chef des armées, 
agirait-il'de boune foi contre ses parents et ses 
anciens courtisans? Tel était le doute sur leq uel 
il iroportait de rassurer la nation. eette ques
tion de la guerre s'agitait aux Jacobins, qui 

4· 
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n'en laissaient passer auenne sans ]a déeider 
souverainement. Ce qui paraitra singulier, e'est 
que les jaeobins excessifs et Robespierre Ieur 
ehef étaiellt portés pour la paix, et les jacobins 
modérés, ou les girondins, pour la guerreo 
Ceux-ci avaient a leur tete Brissot et Louvet. 
Brissot soutenait ]a guerre de son talent et de 
son influence. Il pensait avee Louvet et tons les 
girondins, qu'elle convenait a la nation paree 
qu'elIe terminerait une dangereuse incertitude, 
et dévoileraitles véritables intentions du roi. 
Ces hommes, jugeant du résultat d'apres leur . 
enthousiasme, ne pouvaient pas croire que la 
nation fut vaincue; et ils pensaient que si , par 
la fimtedu roi, elle épronvait quelque échee 
passager, elle serait allssitot éclairée, et dépo
serait un chef infidele. Comment se fáisait: - il 
que Robespierre et les autres jaeobins ~e vou
Iussent pas d'une détermination qui devait 
amener un dénoument si prompt et si déci
sif? C'est ee qu'on ne peut expliq\ler. que par 
des conjectures. Le timide Robespie~re. s'ef
frayait-ilde la guerre? ou bien ne la eombat
tait-i1 que paree que Brissot, son rival aux 
Jaeobins, la soutenait, ,et parce que le jeune 
Louvet l'avait défendue avec talent? Quoi qu'il 
en soit, il eombattit pour la paix avec une 
extreme opiniatreté. Ceux des cOl'deliers, qui 
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étaient en me me temps jacobins, se rendirent 
a la délibération et soutinrent Robespierre. Ils 
semblaient craindre surtout que la guerre ne 
donnat trop d'avantages a Lafayette, et ne lui 
procurat bientot ]a dictature militaire; e'était 
la la crainte eOlltinuelle de Camille Desmou
lins, qui ne cessait de se le figllrer a la tete 
d'une armée vietoriellse, écrasant , eornme au 
Champ-de-Mars , jaeobins et cordeliers. Louvet 
et les girondins supposaient un autre motif aux 
cordeliers, et eroyaient qu'ils ne poursuivaient 
dan s Lafayette que l'ennerili du duc d'Orléalls, 
auquel on les disait secretement unis. 

Ce dllC d'Orléans, qu'on voit reparaitre en
core dans les soupc;ons de ses ennemis, bien 
plus que dans la révolution, était alors pres
qY'e édípsé. Onavait pu au commcncement 
se;,sfiltvir. de son nOnl, et lui - me me avait pu 
fonde:r quelques espérances sur ceux auxquels 
il 'le~ pretaít; mais tout était bien challgé de
puis.; Sentant; lui - meme combien il était dé
placédalls le parti populaire, il avait essayé 
d'obtenir le 'pardon de la cour pendant les 
derniers' temps' de la constituante, et iI avaít 
été repoiIssé. Sous la législative, on le conserva 
au ral1g des 'amiraux, et iI fit 'de nouvelles ten
tatives aupres du roi. Cette fois il fut admis 
aupres de lui,eut' un entretien assez long, et 
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ne fut pas mal accueilli. Il devaít retourner au 
chatea u ; ji s'y rendit. Le couvert de la reine 
était mis, et tous les courtisans s'y trouvaient 
en granel nombre. A peine l'eut".on· aper~u, 
que les mots les plus outrageants Curent pro
férés. Preooz garde aux. plats, s'écriait-on de 
toutes parts, comme si on avait redout~ qu'il 
y jetat du poison. On le póussait, on lui mar
chait sur les pieds, et on l'obligea (fe se retirer. 
En descendant l'escalier, iI re(j!ut de nouveaux 
outrages, et ~ortitindigné, cro~ant que le roí 
et la reine lui avaient préparé cettesterte hu
miliante. Cependant le roi el ]a teine ·furent 
désespérés de cette imprudenee des couttisans, 
qu'ils ignoraient eomplétement "'. Ce prince dut 
etre plus irrité que jamais, mais·il n'en devint 
~I'Wnem~nt ni plus actif,Q.j pl~s habile chef 
de parti qu'auparavlmt. Ceux de -ses amis, qui 
occupaient les Jaeobins et l'assemblée, durent 
faire' sans doute un peu plus de bruit; de la, 
on erut voir .reparaitre sa faetion, et on pensa 
que ses prétentions et ses es.pérances renais
saient av:ec les danger1\¡du treme.· , 
" Lesgirondins erurent que les.oordeliers et 

les jacobirls exagérés ne soutenaient la paix 
que pour pl'iver. Lafayette; rival du duc d'Or

.;¡ 

lO Voyez la note 6.a la fin du volulllc. ; ¡ ." 
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Jéaus, des succes que la gllerre püuvaiellt luí 
vaJoír. Quoi qu'il en soit, la guerre, repoussée 
par les jaeobins, mais süutenue par les girün
dins, dut l'empürter dans l'assemblée ou eeux~í 
dominaient. L'assemb.lée commen~a par metll'e 
d'abürd en aceusation, d~s le.premier janvier, 
Münsieur, frere du rüí, le eümte d'Artoís, le 
prince de Condé, Calünne, Mirabeau jeune et 
Laqueuille, cümme prévenul' d'hüstilités eün
tre la Franee. Un déeret d'aeeusatiüll n'étant 
point süumis ala sanetiün, üH n'avait pas cette 
füis a redouter le veto. Le séquestre des biens 
des émigrés et la pereeptiün de leurs revenus 
au profit de l' état, ürdünnés par le déeret nün 
sanctiollllé, furen! prescrits de.no.uveau par un 
autre;décret auquelle roi ne mit aueUDe üp
pOSitiüll. L'assemblée s'ernparait dt:s r,evenus 
a titre d'indemnités Ideguer,e~,;M~n$iéur fut 
prí vé de la régence. en. ve~tu de la décisiüfl 
pré(Jéd~mme~1t rendue. 

Le. rappc;:¡rt sur le dernier· üffiee de 1,'empe;... 
reuL' fllt enfin présenté, le .4 janvier,a l'as
semblée pa~ Gensonné. IJ fit remarquer. :que la. 
France avalt tüujoursprüdigué ·ses. trés~)J:s !t:t 
ses süldats a l' Autriehe , sans, jamais en ,übt'enir 
de retour; que le traité d'alliance eünclu .en 
1756 ¡t.'vait· été violé par la déclaratiündePil.,. 
llitz.et le& suivantes, dont l'übj.ct; était de sus-
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citer une coalition armée des souverains; qu'il 
l'avait été encore par l'armement des émigrés, 
souffert et se~ondé meme par les princes de 
l'empire. Gensonné soutint de phlS que, qnoi
que des- OIures eussent été récemment donnés 
pour III dispersion des rassemblements, ces 
ordres apparents n'avaient pas été exécutés; 
que la cocarde blanche Il'avait pas cessé d'etre 
portée au-deHt du Rhin, la cocarde Ilationale 
outragée, et les voyageurs fralH,;ais maltraités; 
qu'en copséquence, il fallait demander a J'em
pereur une derniere explication sur le traité 
de J 756. L'impression et l'ajournement de ce 
rapport furent ordonnés. 

Le meme jour, Guadet monte a la trihune. 
(( De tous les faits, dit-il , communiqués a l'as
semblée ,eelui qni fa le plus;frappé, e'est le 
plan d'un ic'Óng.res dtmt l' objet serait· d' obtenir 
la modification de la constitution fran<;aise, 
plan soup¡;;onné depnis long - temps, et enfin 
dénoIl(~é comme possibJe par les comités et les 
ministres. S'jl est vrai, ajollte Guadet, que 
ceUe .intrigue estconduite par des hommes qui 
croient y voir le moye\1 de sortir de la nnUité 
poli tique dans laquelle ils viennent de descen
dre; s'il est vrai que quelques-uns des· agents 
do pouvoir exécutif secondent de toute la puis
sanee de leurs rclations cet abominable COffi-
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plot; s'il est vrai qu'on veuille nous amener par 
les longueurs et le découragement a accepter 
eeUe honteuse médiation, l'assemblée natio
nale doit-elle fermer les yeux sur de pareils 
dangers? J urons, s' écrie l' orateur, de mourir 
tous ici, plutot .... »-On ne le laisse pas achever; 
toute l'assembh~e se leve en criant : Oui, oui, 
nous le jurons; et d'enthousiasme, on décláre 
infame et traitre a la patrie tout Fran.-;ais qui 
pourrait prendre part a un congres dont l'objet 
serait de modifier la constitution. C'était 
contre les anciens constituants et le minis
tre Delessart que ce décret était dirigé. C'est 
surtout ce dernier qu'on accusait de trainer les 
négociations en longueur. Le 17, la discussion 
sur le rapport de Gensonné fut reprise, et il 
fut décrété que le roi ne traiterait plus qu'au 
llom de ]a nation fran~aise, etqu'il requerrah 
l'empereur de s' expliquer définitivement avant 
le I

er mars prochain. Le roi répondit que de
puis plus de quinze jours il avait demandé des 
explications positives a Léopold. 

Dans cet intervalle, on apprit que l'électeur 
de Treves, effrayé de l'insistance da cabinet 
fran<,;ais, avait donné de nouveaux ordres pour 
la, dispersion des rassemblements, pour la 
vente des magasins formés dans ses états, pOUI' 
Japrohibitioll des recrutements et des exer-
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cices militaires, et que ees ordres étaient en 
effet mis a exécution. Dans les disposítions OU 
ron était, une pareillenouvelle fut'froidement 
accueillie. On ne voulut y voir que de vaines 
démonstrations sans résultat; et on persista 
a demander la réponse définitive de Léo
pold. 

,Des divisions e.xistaÍent dans le minister-e, 
entre Bertrand de Molleville et Narbonne. Ber
trand était jaloux de la popularité du ministre 
de la'guerre, et blamait ses condescendances 
pour l'assemblée. Narbonne se plaignait de la 
cOllduite de Bertrand de Molleville, de ses dis
positions inconstitutionnelles, et voulait que le 
roi le 6t sortir du minístere. Cahíer de Gerville 
tenait la balance entre eux, mais sans sueces. 
On pi:étendit que. le . parti constitutionnel vou
laitp0l'ter Narbonne, a ,la dignité. de premier 
ministre; il parait nH~me que le roí fut trompé, 
qu'on l'effraya de la popularité et de l'ambition 
de Narbonne, qu'on lui mo~tra. en ;luí, un 
jeune présomptueux :qui voulait gouverner le 
cabinat. Les journaux fur.ent instruits.de ces 
divisions; Brissot et la Gironde défendirent ar
demment le ministre menacéde disgrace, et 
aJtaquerent vivemant ses collegues etle roi. 
Une lcttre écrite par les trois généraux du nord 
a Narbonne, et dans laquelle ils luí expri-
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maient leurs craintes sur sa destitution qti'on 
disait imminente; fut publiée. Le roi le des
titua aussitot; hlai&; pour combaUre l'effet de 
cette,destitutión¡,. iÚit annoncer'celle de Ber
tl'and de 'MolleviUe. Cep.endant l'effet de la pre
rniere';ll'~n fut pas moins grand; une agitntioil 
6XltrabrdiNaire éclata aussitot, et 1'assemblée 
voulut déclarer, d'apres la formule employée 
autr€fois pour Necker, que Naroonne cmpor
tait la confiance de la nation, et que le minis
tc~re entier l'avait perdue. Onvoulait eepenoont 
excepter dé cette condamnatiotl,Cahier·' ,de 
Gerville, qui avait toujourscombattn Be'rtrand 
de ¡Molleville, et qui venaitmeme d'avoir avec 
lui une ,dispute violente. Apres bien des agita~ 
tions; Brissot demanda a prouvér que Delessa.rt 
aIValt 1I1'ahi la confian€e tde,la nat;en. ~Ceminis
tre avait confié au éomité idipldmatiqne Sil coi'
respondance avec Kaunitz; elle était san s di", 
gnitté, elle donnait meme a Kaunitz uneidée 
peu-favorable de l'état de la France , et semblait 
avoir antorisé la conduite et le langagede LéQ
pold. Il faut savoir que Delessart, et son .coHe
gne Dupoct.Dutertre,~étaiént lesdeux minis
tres qui :appal'tenaient plus particulietemel1t 
an'XI feuilhmts ,et auxqueJs on en voulait le 
plus, paree qu'ori .les accusait defavoriseitle 
projet d'im: ,congres.,· , ·~Ii/¡ 
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Dans une des séances les plus orageuses de 
l'assemblée, l'infortuné Delessart fut accusé 
pa'r Brissot d'avoir compromis la dignité de la 
nation, de n'avoir pas averti l'assemblée du 
concert des puissances et de la déclaration de 
Pilnitz; d'avoir professé dans ses· notes des 
doctrines incollstitutionnelles, d'avoir donné 
a Kaunitz une fausse idée de l' état de la France, 
d'avoil' trainé la négociation en longueur el de 
l'avoir conduite d'nne maniere contraire aux 
intérets de la patrie. Vergniaud se joignit a 
Brissot, et ajouta de nouveaux griefs a ceux qui 
étaient imputés a Delessart. n lui reprocha 
d'avoir, 10rsqu'il était ministre de l'íntérieur, 
gardé trop long-temps en portefeuille le décret 
qui réunissait le Comtat a la FI'ance, et d'etre 
ainsí la cause des massacres d'Avignon. Puis 
Vergniaud ajonta ~ le De cett"e tribune ou je vous 
parle, on aper«oit le palais 011 des conseillers 
pervers égarent et trompent le roi que la cons
titution HOUS a donué; je vois les fenetres du 
palais ou l'on trame la contre-révolution, ou 
ron combine les moyens de nons replonger 
dans l'esclavage .... La terreur est souvent sortíe, 
dans les temps autiques, et au uom du des
potisme, de ce palais fameux ; qu'elle j' rentre 
aujourd'hui, au nom de la loi; qu'elley pénetre 
tous les creurs; que tous ceux qui l'habitel1í 
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sachent que notre constítu~on n'accorde l'in
violabílité qu'au roi.)) 

Le décret d'accusation fut aU5sitot mis aux 
voixet adopté"'; Delessart fut envoyé a ]a haute 
COllr nationale, établie a Or]éans,et chargée, 
d'apres la constitution, de juger les crimes 
d'état. Le roi le vit partir avec la plus grande 
peine. Illui avait donné sa confiance et l'aimait 
beaucoup a cause de ses vues modérées et 
pacifiques. Duport-Dutertre, ministre du parti 
constitutionnel, fut aussi menacé d'une accusa
tion, maÍs il la prévint, demanda a se justi6.er, 
fnt absous par 1'ordre du jour, et immédia
tement apres don na sa démission. Cahier de 
Gerville la donna aussÍ, et de cette maniere 
le roi se trouva privé dn seul de ses ministres 
qui eut aupres de I'assemblée une réputation 
de patriotisme. 

Séparé des ministres qUé les feuillants Iui 
avaient donnés, et ne sachant sur qui s'appuyer 
an mili en de cet orage, Louis XVI, qui avait 
renvoyé Narbonne paree qu'il était trop popu
laire, songea a se líer a la Gironde, qui était 
républicaine. Il est vrai qu'elle ne l'était que 
par dé6.ance du roi, qui pouvait, en se li
vrant a elle, réussir a se l'attacher; mais il 

• Séance du 10 marso 
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fallait qu'il se Iivratsinoel'oment, et cette éter
nelle question de la bonne foi s' élevait encore 
ieí eomme daos tontes les occasions. Sans doute 
Louís XVlétait: sincere quánd il. se confiaít a 
un pal'ti ,mais.:ce rt'était pas sans humeur et 
saos regrets~ Aussi, des 'que ce partí lui ¡mpo
sait ·u1.1e condition difficile mais nécessaire, il 
la l'epoussait; ladéfiance naissait aussitot; Taí
grenr s'ensuivait, el bientot UIle rupture était 
la' suite de ces- alliance's malheureuses entre 
descreursque des intérets trop opposés oeeu
paientexclllsivement. C' est ainsi que Lonis XVI, 

. apres avoir admis aupres de lui l~ parti feuil
lant, avait repoussé par humeur N arbonne, 
qui en était le chef le plus prononeé, et se 
tr'Ouvait réduit, 'pour apaiser l'orage; a s'a
bandonner'a la·Girónde. Uexemple de l'AQ.
gleterre, ou le roi preod sonvent ses minis'
tres daos l'oppositi<;>n, fut un des motiEs de 
Loui~ X VI. La COur con({ut alors une espérance, 
car on s'en fait toujours une ·meme dans les 
Flus tristes. (jonjonctures ; eHe se flatta que 
LdUis 'XVI ien' ;prenant des démagogues inca
pables el ridicules, perorait de réputation le 
partí daos lequel il les aurait choisis. Cepen
dant il n'en fut point ainsi, et le nouveau 
ministere ne fut pas tel que l'aurait désiré la 
méchanceté des courtisans. 
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Depuis plus d' un mf,lis, Delessal't et N arbonne 
avaient appelé un homme dont ¡Is avaient crn 
les talents précieux, et, l'avaiellt placé aupres 
d'eux pour s'en servir: c'était Dumouriez, quí 
tour a tour commandant en Normandie, et dans 
la Vendé e ,avait montré partout une fermett· 
et une intelligence rares. Il s'était offert tantOt 
a la cour, tantot a l'assemblée constituallú~, 
paree que tout parti luiétait indifférent, pourvll 
qu'iJ put exereer son aetivité et ses talent¡; 
extraordinaires. Dumouriez, rapetissé par lp 
siecle, avait passé une partie de sá vie dans les 
intrigues diplomatiqnes. Avec sa bravoure, son 
génie militaireet politique, et ses einquantf' 
ans, il n'était encore , a l'ouverturede la ré
volutioD, qu'ullbrillant aventurier. Cependall't 
iI. avait conservé le feu et la; hardiesse·de ta 

I • 

jeunesse. Des qu'u~e gnerre du une r~volutioÍl 
s'ouvrait, il faisait des plans, les adressait a 
tous les partís, pret a agir pour tous, pourvu 
qll'il put agÍl'. Il s'était ainsi habitué a ne faire 
auclln cas de la nature d'une cause; mais quoi
que trop dépourvn de conviction, il était gé
néreux I sensible I el capable d'attachement, 
sinon pour les príncipes, du moins poUt les 
personnes. Cependant avec son esprit si gra
cieux, si prompt, si vas te , son courage tour 
a tour calme OH impétueux, il était admirable 
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pour servir, mais incapahle de dominer. n 
n'avait ni la dignité d'une conviction profonde, 
ni la fierté d'une volonté despolique, el il ne 
pouvait commander qu'a des soldats. Si avec 
son génie il avait eu les passions de Mirabeau , 
la volonté d'un Cromwell, ou seulement le 
dogmatisme d'un Robespierre, il eut dominé 
la révolution et la Franee. 

Dumouriez, en arrivant pres de Narbonne, 
forma tout de suite un vaste plan militaite. Il 
voulait a la foís la guerre offensive et défen
sive. Partout ou la Franee· s'étendait jusqu'a 
ses limites naturelles, le Rhin , les. Alpes, les 
Pyrénées el la mer, il voulait qu'on se bomat 
a la défensive. Mais dans les Pays-Bas, ou notre 
territoire n'allait pas jusqu'au Rhin, dallS la 
Savoie, ou il n 'allait pas jusqu'aux Alpes, il 
voulait qu' on attaquat sur-l.e-champ, et qu'ar
rivé aux limites naturelles on reprit la défell
sive. C'était eoneilier a la foÍs nos intérets et les 
principes; c'était profIter d'une guerre qu'on 
n'avait pas provoquée, pour en revenir, en 
fait de limites, aux vérítables loís de la nalurc. 
Il proposa en outre la formation d'une qua
triim~e armée, destinée a oceuper le Mídí, et 
en demanda le eommandement qui luí fut 
promis. 

Dumouriez s'était concilié Gensonné, l'un 
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des commissaires civils envoyés dans la Ven
dée par l'assemblée constituante, député de
puis a la législative, et l'un des membres les 
plus influents de ]a Gironde. Ayant remarqué 
aussi que les jacobins étaient la puissance do-

'minatrice, il s'était présenté dan s Ieur club, 
y avait lu divers mémoires fort appJaudis, et 
n'en avait pas moins continué sa vieilJe amitié 
avec DeJaporte, intendant de ]a liste civile, et 
ami dévoué de Louis XVI. Tenant ainsi aux 
diverses puissances qui allaient s'allier, Du
mouriez ne pouvait manquer de l'emporter et 
d'etre appelé au ministere. Louis XVI lui fit 
offrir le portefeuille el es affaires étr:mgeres ~ 
rendu vacant par le décret d'accusatiou contre 
Delessart; mais encore attaché au ministre ac
cusé, le roi ne l'offrit que par intérim. Du
monriez se sentant fortement appuyé, et ue 
voulant pas paraltre garder la place pour un 
ministre feuillant, refusa le portefenilIe ave e 
cette condition, et l' obtint sans intérim. Il ne 
trouva au ministere que Cahier de Gerville et 
Degraves. Cahier de Gerville, quoique ayant 
donné sa démission, n'avait pas encore quitté 
les affaires. Degraves avait remplacé Narhonne; 
iI était jeune, faciJe, et inexpérimen té; Du
monriez sut s' en emparer, et il eut ainsi daus 
sa main les relations extérieures et l'adminis-

rr 5 
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tration militaire, c'est-a-dire les canses et 
l' organisation de la guerreo Il ne fallait pas 
moins a ce génie si entr~prenant. A peine ar
rivé au ministere, Dumouriez se coiffa chez les 
jacobins du bonnet rouge, parure nouvelle 
empruntée aux Phrygiens, et devenue l'em
bIeme de la liberté. Il leur promit de gouver
ner pour eux et par eux. Présenté a Louis XVI, 
iI le rassura sur sa conduite aux Jacobins; il 
détruísit les préventions que cette conduite 
lui avait inspirées; il eut l'art de le toucher 
par des témoignages de dévouement, et de 
dissiper sa sombre tristesse a force d'esprit. n 
lui persuada qu'il ne recherchait la popula
rité qu'au profit du tróne, et pour son raffer
missement. Cependant, malgré toute sa défé
rence, il eut soin de faire sentir au prince 
que la constitution était inévitable, et tacha 
de le con soler en cherchant a lui prouver 
qu'un roí pouvait encare etre tres-puissant 
avec elle. Ses premieres dé peches aux puis
san ces , pleines de raison et de fermeté, chan
gerent la nature des négociations, donnerent 
a la France une attitude toute nouvelle, mais 
rendirent la guerre imminente. Il était naturel 
que Dumouriez désirat la guerre, puisqu'il en 
avait le génie, et qu'il avait médité trente-six 
ans sur ce grand art; mais il faut convenir 
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aussi que la conduite du cabinet de Vienne, 
et l'irritation de l'assemblée, l'avaient rendue 
inévitahle. 

Dumouriez, par sa conduite aux Jacobins, 
par ses allianees connues avec la Gironde, de
vait, meme san s haine contre les feuillants, 
se brouiller avec eux; d'ailleurs il les dépla
-;ait. Aussí fut-il dans une constante opposítion 
avec tous les chefs de ce parti. Bravant du 
reste les railleries et les dédains qu'ils diri
geaient contre les jacobins et l'assemblée, iI 
se déeida a ponrsuivre sa carriere avec son 
assurance aeeoutumée. 

Il fallait compléter le cabinet. Pétion, Gen
sonné et Brissot étaient consultés sur le choix 
a·faire. On ne pouvait, d'apres la Joi, prendre 
les ministres dans l'assemblée actuelle, ni dans 
la précédénte; les choix se trouvaient done ex
tremement bornés. Dumouriez proposa, pour 
la marine, un aneien employé de ce ministere, 
Laeoste, travailleur expérimenté, patriote opi
niatre, qui cependant s'attaeha au roí, en fut 
aimé, et resta aupres de lui plus long-temps 
que tous les autres. On voulait donner le mi
nistere de la justiee a ce jeune Louvet, qui 
s'était récemment dístingué aux Jacobins, et 
quí avait obtenu la faveur de la Gironde de
puis qu'il avait si bien soutenu l'opinion de 

b. 
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Brissot en faveur de la guerre; l'envieux 
Robespierre le fit dénoncer aussitot. Louvet se 
justífia avec succes, mais on ne voulut pas 
d'un homme dont la popularité était contes
tée, et on fit venir Duranthon, avocat de Bor
deaux , homme éclairé, droit, mais trop faíble. 
Il restait a donner le ministere des finances 
et de l'intérieur. La Gironde proposa encore 
Claviere, connu par des écrits estimés sur les 
finances. ClavÍere avait beaucoup d'idées, toute 
l'opiuiatreté de la méditation, et une grande 
ardeur au travail. Le ministre placé a l'inté
rieur fut Roland, autrefois inspecteur des ma
nufactures, connu par de bons écrits sur l'in
dustrie et les arts mécaniques. Cet homme, 
avec des mreurs austeres, des doctrines in
flexibles, et un aspect froid et dur, cédait, 
sans s'en douter, a l'ascendant supérieur de sa 
femme. Madame Roland était jeune et beIle. 
Nourrie, au fond de la retraite, d'idées philoso
phiques et républicaines, elle avait con<,;u des 
pensées supérieures a son sexe, et s'étaít faít, 
des principes qui régnaient alors, une religion 
sévere. Vivant dans une amitié intime avec 
son époux, elle lui pretait sa plume, lui com
muniquait une partíe de sa vivacité, etsoufflait 
son enthousiasme non-seulement a son mari, 
mais a tous les girondins, qui, passionnés 
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pour la liberté et la philosophie, adoraient en 
eHe Ja beauté, l'esprit et leurs propres opi
nions. 

Le nouveau ministere réunissait d'assez 
grandes qualités pour prospérer; mais il fallait 
qu'il ne déplut pas trop a Louis XVI, et qu'il 
maintint son alliance avec la Gironde. Il pou
vait alors suffire a sa tache; mais il était a 
craindre que tout ne fut perdu le jour, OU a 
l'íncompatibilité naturelle des parties vien
draient se joindre quelques fautes des hom
mes, et e'est ce qui ne pouvait manquer d'ar
river bientot. Louis XVI frappé de l'activité 
de ses ministres, de leurs bonnes in tentions , 
et de leur talent pour les affarres, fut eharmé 
un instant; leurs réformes éeonomiques sur
tont lui plaisaient, car iI avait toujours aimé 
ce genre de bien, qui n' exigeait aucun sacrifice 
de pouvoir ni de principes. S'il avait pu etre 
rassuré toujours comme ílle fut d'abord, et se 
séparerdes gens de cour, il eut supporté faei
lernent la constitution. Il le répéta avec sincé
rité aux ministres, et parvint a convaincre les 
deux plus difficiles, Roland et Claviere. La 
persuasion fut entiere de part et d'autre. La 
Gironcle, <;luí n'était républicaine que par 
méfiance du roí, cessa de l'etre alors, et 
Vergniaud, Gensonné, Guaclet, entrerent en 
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correspondance avec Louis XVI, ce qui plus 
tard fut contre eux un chef d'accusation. J":in
flexible épouse de Roland était seule en doute, 
et retenait ses amis trop rnciles, suivant elle, 
a se livrer. La raison de ses déflances est natu
relle : elle ne voyait pas le roi. Les ministres 
3U contraire l'entretenaient tous les jours, el 
d'honnetes gens qui se rapprochent sont bien
tot rassurés; mais cette confiance ne pouvait 
durer, parce que des questions illévitables al
laient faire ressortir toute la différence de leurs 
opinions. 

La cour cherchait a répandre du riclicule sur 
]a simplicité un peu républicaine du nOllvean 
ministc~re, et sur la rudesse sauvage de Roland, 
qui se présentait au chateau san s boucles aux 
sotiliers. Dumouriez rendait les sarcasmes, et 
melant la gaité au travaille plus assidu, plaisait 
au roi, le charmait par son esprit, et peut-etre 
aussi lui convenait mieux que les autres par la 
flexibilité de ses opinioIls. La reine, s'aperce
vant que, de tons ses collegues, il était le plus 
puissant sur l'esprit du monarque, voulut le 
voir. Il nous a conservé clans ses mémoires cet 
entretien singulier qui peínt les agitations de 
cette princesse, infortunée, digne d'un autre re
gne, d'autres amis, et d'un autre sort. 

«( Introduit, dit-il, dans la chambre de la 
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(( reine, il la trouva seule, tres-rouge, se pro
(( menant a grands pas, avec une agitation qui 
(e présageait une explication tres-vive. Il alla se 
( poster au coín de la cheminée, doulouren
(( sement affecté du sort de cette princesse, et 
( des sensations terribles qu'elle éprouvait. Elle 
(e vint a lui d'un air ma jestueux el irrité, et luí 
( dit: Monsieur, vous étes tout paissant en ce 
« moment, mais c'est par la fayeur dlt peuple 
«( quí brise bien vi'te ses ¡do les. Volre exÍJtence 
«( dépend de votre conduite. On dil que 'vous 
re al'ez beaucoup de lalents. P ous deyez juger 
« q lle ni le roí ni moi, ne pouyons sozif.!rir toutes 
c( ces llouveautés ní la constitutíon. le vous le 
( déclarefranchement; prenez votre partí. 

(( Illui répondit : Madame, je suis désoló de 
(e la pénible confidence que vient de me faire 
« volre majesté. le ne la trahirai pas: mais je 
re SUls entre le roí el la nation, etj'apparliens ti 
(e ma patrie. Permeltez-mol de vous représenter 
« que le salat da roí, le vótre, celUl de vos au
« gustes enfants, est attaché ti la conslitution, 
«( ainsi que le rétablúsemenl de son autorité U
(( gitime. le vous serIJlrais mal et lui aussi, si 
«je vous parlais différemment, Poas étes lous 
( les deux entourés d'ennemÍJ qui vous sacl'i
(flent a leul' propre intérét. La constitution, 
«( si une ¡ois elle est en vigueur, bien loin de 
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( faire le malheur du roi, flra sa ./élicité el sa 
(( gloire; il faul qu'il concoure ti ce qu'elle 
«( s' établisse solidement et promptement.-L'in
t( fortunée reine,choquée de ce que Dumouriez 
c( heurtait: ses idées, lui dit en haussant la voix, 
ce avec colere : Cela ne durera pas; prenez 
( garde ti vous. 

« Dumouriez répondit avec une fermeté mo
{( deste : Jfadame, j' ai plus de cinquante ans; 
" ma vie a été tra"er~ée de bien des périls, et 
« en prenant le ministere, j'ai bien rijléchi que 
« la responsabilité n'est pas le plus grand de 
ce mes dangers. - II ne manquait plus, s'écria
(( t-elle avee douleur, que de me calornnier. 
ce Vous semblez croire que je SUls capable de 
( vousfaire assassiner: et des larmes coulerent 
t( de ses yeux. 

« Agité autant qu'elle-meme : Dieu me pré
(e serve, dit-il, de vous faire une aussi cruelle 
( injure! Le caractere de votremajestéestgrand 
(e el noble; elle en a donné des preuves héroi"ques 
« fjlle j' ai admirées, el qui m' ont attaché ti elle. 
«' Dans le moment elle fut calmée , et s'appro
« cha de lui. Il continua: Croyez-moi,madame, 
«je n'ai aucun intérét ti vous tromper, j'ab
« horre autant que vous l' anarchie et les crimes. 
« Croyez-moi ,j' ai de f expérience. le suis mieux 
« placé que votre majesté pour juger des événe-
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{{ ments. Ceci n'est pas un moupement popu/aire 
({ momentané, comme vous semblez le croire. 
(e Cest l'insurrection presque unanime d'une 
({ grande nation contre des abus invétérés. De 
({ grandes factions attisenl cet incendie; il Y a 
« dans toutes des scélérats et des fous. le n' en
{( visage dans la répolution que le roi el la TlQ

({ ñon enlÜJre; tout ce qui tend ti les .réparer 
ce conduit ti leul' ruine mutuelle; je trapaille au
({ tant que je peux ti les réunir, e' est ti vous ti 
« m'aider. Sije suis un obstacle ti vos desseins, 
(e si vous y persistez, dites-le-moi; je porte sur
({ le-champ ma démission au roí, et je vais gé
({ mir dans un coin sur le sort de ma patrie el 
I( sur le vótre. 

({ La fin de eette conversation établit cntie
{( rement la confiance de la reine. Ils parcou
( rurcmt ensemble les diverses factions; il lui 
« cita des fautes et des crimes de toutes; illuí 
{( prouva qu'eIle était trahie dans son intérieur; 
« illui cita des propos tellus dans sa confidence 
({ la plus intime; cette princesse lui parut a la 
c( fin entierement convaincue, et elle le congé
« dia avec un air serein et affable. Elle était de 
{( bonne foi, mais ses entours et les horribles 
« exces des feuilles de Marat et des Jacobins la 
r( replongerent bientot dans ses fnnestes réso
ce lutions. 



REVOLUTION FRAN«;¡AISE. 

e( Un autre jour elle lui dit devant le roí: 
« Vous me voyez désolée ; je n' ose pas me mettre 
« a la fenétre da eóté du jardin. Hiel' au soir, 
« poar prendre l'air, je me suis montrée a la 
« ftnetre de la cour: un eanonnier de garde m 'a 
« apostrophée d'une injure grossiere, en ajou
« tant : Que j'aurais de plaisil' a voir ta tete au 
« bout de ma baionnette! Dans cel affreux 
«jardin, d'un eóté on voit un homme monté 
« sur une chaise, lisant a haute voix des hor
« reurs eontre nous; d'un autre, e'est un mili
« taire ou un abbé qu' on traine dans un bassin, 
(e en l'aceablant d'injures el de coups; pendant 
« ce temps-la , d' autres jouent au ballon, oa se 
« promenent tranquilLement. Quel s~jour! quel 
(cpeuple!» (Mém. de Dumouriez; livre In, 
chapitre VI. * ) 

Ainsi, par une espece de fatalité, les inten
tionS supposées du chatean excitaient la dé
fiance et la fureur dn peuple, et les hurlements 
du peuple augmentaient les donleurs et les 
imprudences du ch.heau. Ainsi le désespoir 
régnait au dehors et au dedans. Mais pour
quoi, se demande-toon, une franche explication 
ne terminait-elle pas tant de maux? Pourquoi 
le chatean ne .comprenait-il pas les craintes OU 

• Voycz la note 7 ,t la fin du volumc. 
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peuple? Pourquoi le peuple ne comprenait-il 
pas les dou]eurs du chateau? mais pourquoi les 
hommes sont-ils hommes? ... a cette derniere 
question, il fant s'arreter, se soumettre, se 
résigner a la nature humaine et poursuivre ces 
tristes técits. 

l,éopold JI était mort; les dispositions paci
fiques de ce prince étaient a regretter pour la 
tranquillité de rEurope, et on ne ponvait pas 
espérer la meme modération de son successeur 
et neven, le roi de Boheme et de Hongrie. Gus
tave, le roi de Suede, venait d'etre assassiné au 
milieu d'une tete. Les ennemis des Jaeobins leur 
attribuaient cet assassinat; mais iI était bien 
prouvé qu'il fut le crime de la noblesse hu
miliée par Gustave, dans la derniere révolutión 
de Suede. Ainsi la noblesse, qui accusait en 
Franee les fureurs révolutionnaires du peuple, 
donnait dans le Nord un exemple de ce qu'elle 
avait jadis été eIle-meme, et de ce qu'elle était 
encore dans les pays ou la civilisation était 
moins avancée. Quel exemple pour Louis XVI, 
et quelle le~on, si dans le moment il avait pu 
]a comprendre! La mort de Gustave fit échouer 
l'entreprise qu'il avait méditée contre]a Franee, 
entreprise a laquelle Catherine devait foul'llir 
des soldats, et I'Espagne des subsides. Il est 
douteux cependant que la perfide Catherine 

./ 
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cut faít ce qu'elle avait promis, et la mort de 
Gustave, dont on s' exagéra les conséquences, 
fut en réalité un événement peu important *. 

Delessart avait été mis en accusation pour la 
faiblesse de ses dépeches; iI n'était ni dans les 
gOllts ni dans les intérets de Dumouriez de trai· 
ter faiblement avec les puissances. Les dernieres 
dépeches avaient paru satisfaire Louis XVI, par 
leurconvenance etleurfermeté. M. de Noailles, 
ambassadeur a Vienne, et serviteur peu sin
cere, envoya sa démission a Dnmouriez, en di
sant qu'il n'espérait pas faire écouter au chef 
de l'empire le langage qu'on venait de lui dicter. 
Dumouriez se hata d'en prévenir l'assemblée, 
qui, indignée de cette démission, mit aussitót 
M. de Noailles en accusation. Un autre ambas
sadeur futellvoyé sur-Ie-champ a1Yec de I.lOU

velles dé peches. Deux jours apres, Noailles 
revint sur sa démission, et envoya ]a réponse 
catégorique qu'il avait exigée de la cour de 
Vienne. Cette note de M. de Cobentzel est, 
entre toutes les fautes des puissances, une des 
plus impolitiques qu'elles aient commises. M. de 
Cobentze] exigeait, au nom de sa cour, le ré
tablissement de la mOllarchie franc,;aise, sur les 
bases fixées par la déclaration royale du 23 juin 

• Voyez la note 8 a la fin du volllme. 
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1789' C'était imposer le rétablissement des trois 
ordres, la restitution des biens du cIergé, et 
celle du Comtat-Venaissin au pape. Le ministre 
autrichien demandait en outre la restitution 
aux prinees de l'empire des terres d'Alsace, 
avec tous leurs droits féodaux. n fallait ne 
connaitre la France que par les passions de Co
blentz, pour proposer des conditions pareilles. 
C'était exiger 11 la fois la destruction d'une con s
titution jurée par le roi et la nation, la révo
cation d'une grande détermination a l'égard 
d'Avignon; et enfin la ballqueroute par la l'es. 
titution des biens du clergé déja vendus. D'ail
leurs de quel droit réclamer une pareille sou
mission? De quel droit intervenir daos nos 
affaires? Quelle plainte avait-on a élever pour 
les princes d' Alsaee , puisque leurs terres étaient 
enclavées dans la souveraineté franc;aise, et de
vaient en subir la loi? 

Le premier mouvement du roi et de Dumou
riez fut de eourir a l'assemblée pour l'íllformer 
de eeUe note. L'assemblée fut indignée el de
vait l'etre; i1 y eut un cri de guerre général. 
Ce que Dumouriez ne dit pas a l'assemblée, 
e' est que l' Autriche, qu'il avait meoaeée d'une 
nouvelle révolution a Liége, avait eovoyé un 
agent pour traiter de cet objet avec luí; que le 
laogage de cet agent était tout différent de ce-
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lui du ministere autriehien, et que bien évi
demment la derniere note était l'effet d'une 
résolution soudaine et suggérée. L'assemblée 
leva le déeret d'aeeusation porté eontre N oailles, 
et exigea un prompt rapport. Le roi ne pouvait 
plus reeuler; eette guerre fa taJe allait etre enfin 
déclarée, et dans aueun eas, elle ne favorisait 
ses intérets. Vainqueurs, les Fran<;ais en deve
naient plus exigeants et plus inexorables sur 
}'observatíon de la loi nouvelle; vaineus, ils 
allaient s'en prendre au gouvernement, et l'ac
euser d'avoir mal soutenu la guerreo Louis XVI 
sentait parfaitement ce. double péril, et eette 
résolution fut une de eeHes qui lui eouterent 
le plus "'. Dumouriez rédigea son rapport avec 
sa célérité ordinaire, et le porta au roi qui le 
garda trois jours. Il s'agiss:üt de savoir si le 
roi, réduit a prenare l'initiative aupres de l'as
semblée, l'engagerait a déclarer la guerre, ou 
bien s'il se eontenterait de la eonsulter a eet 
égard, en lui annon<;ant que, d'apres les in
jonctions faítes, la Franee se trolwait en état 
de guerreo 1Je5 ministres Roland et Claviere 
opinaient pour le premier avis. Les orateurs 
de la Gironde le soutenaient également, et vou
laient dicter le diseours du trone. Il répugnait 

* Voyez la note 9 a la fin du volume. 
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a J ... ouis XVI de déclarer la guerre, et ii aimait 
mieux déclarer l'état de Buerre. La différence 
était peu importante, cependant elle était pré
férable a son coour. On pouvait avoir une telle 
condescendance pour sa situation. Dumouriez, 
plus facHe, n'écouta aucun des ministres; et, 
soutenu par Degraves, Lacoste et Duranthon, 
fit adopter l'avis du roí. Ce fut la son premier 
difféi'end avec la Gironde. Le roí composa lui
meme son discours et se rendít en personne a 
l'assemblée, le 20 avril, suivi de tous ses minis
tres. Une ailluence considérable de spectateurs 
ajontait a l'effet de cette séance qui allait dé
cider du sort de la France et de l'Europe. Les 
traits du roi étaient altérés, et annon({aient 
une préoccupatíon profonde. Dumouríez lut 
un rapport détaillé des négociations de la 
Franee avec I'empire; iI démontra que le traité 
de 1756 était rompn par le faÍt, et que, d'apres 
le derníer ultimatum, la :Frallce se trourait en 
état de guerreo II ajouta que le roí, pour con
sulter l'assemblée, n'ayant d'autre moyen légal 
que la proposition formelle de guerre, iI se ré· 
signait a la consulter par eette voie. Louis XVI 
alors prít la parole avec dignité, mais avee une 
voix altérée. - « Messieurs, dit-il, vous venez 
d'entendre le résultat des négocíations que j'ai 
suivíes avec la cour de Víenne. Les conclusions 
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du l'apport ont éLé l'avis unanime de mon 
conseil : je les ai adoptées moi-merne. Elles 
sont conformes au vreu que m'a manifesté 
plusieurs foís l'assemblée nationale, et aux 
sentirnents que m'ont témoignés un grand 
nombre de citoyens des différentes parties du 
royaume; tous préferent la guerre a voir plus 
long-temps la dignité du peuple franc,;ais outra
gée et la sureté nationaIe menacée. 

(e J'avais du préalablement épuiser tous les 
moyens de maintenir la paix. Je viens aujour
d'hni, aux termes de la constitution, proposer 
a l'assemblée nationale la 'guerre contre le roi 
de Hongrie et de Boheme. » 

Le meilleur accueil fut fait a cette proposi
tion; des cris de vive le roí retentirent de toutes 
parts. L'assemblée répondít a Louis XVI qu'elle 
allait délibérer, et qu'il serait instruit par un 
message du l'ésultat de sa délibération. La dis
cussion la plus orageuse commeIH;a alors et se 
prolongea bien avant dans la nuit. Les raisons 
déja données pour el contre furent répétées 
ici; en fin le décret fut rendu, et la guerre ré
soIue a une grande majorité. 

(e Considérant, disait l'assembIée, que la 
cour de Vienne, au mépris des traités, n'a 
cessé d'accorder une protection ouverte aux 
Franc,;ais rebelles; qu'elle a provoqué et formé 
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un concert avec plusieurs puissances de l'Eu
rape, contre l'indépendance et la sureté de la 
nation fi'alH;aise; 

« Que Fran<,;oís Ier, roí de Hongrie et de Bo
heme *, a , par ses notes des T 8 mars et 7 avril 
derniers, refusé de renoncer a ce concert; 

« Que, malgré la proposition qni lui a été 
faite par la note UU 11 mars ) 792, de réduire 
de part et d'antre a l' état de paix les troupes 
sur les frontieres, iI a continué et augmenté 
ses préparatifs hostiles; 

« Qu'il a formellement attenté a la souve
raineté de la nation fran<,;aise, en déclarant 
vouloir soutenir les prétentions des prillces 
aIlemands possessionnés en FraIlee, auxquels 
la nation fran<,;aise n'.a cessé d'offrír des in
demnités; 

« Qu'il a cherché a diviser les citoyens fran
<,;ais, et a les armer les uns contre les atltres, 
en ofErant aux mécontents un appui dans le 
concert des puissances ; 

« Considérant enfin que le refus de répondre 
aux dernieres dépeches dn roi des Fran<,;ais ne 
laisse plus d'espoir d'obtenir, par la voie 
d'une négociation amicale, le redressement de 
ces différents griefs, et équivaut a une uécla-

• Fran~ois le" n'était pas encore élu cmpereur. 
rr 6 
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ration de guerre, etc., l'assemblée déclare qu'il 

y a urgen ce. » 

Il faut en convenir, cette guerre cruelle , qui 

a si long-temps déchiré l'Europe, n'a pas été 

provoquée par la France , mais par les puis

sances étrangeres. La France, en la déclarant, 

n'a faít que reconnaitre par un déeret l'état 

ou on l'avait placée. Condorcct fut chargé de 

faire un exposé des motifs de la nation. L'his

toire doit recueillir ce morceau, précieux mo

dae de raison et de mesure *. 

La nonvelle de guerre causa une joie géné

raleo Les patriotes y voyaient la fin des craintes 

que leur causaient l'émigration et la conduite 

incertaine du roí; les modérés, effra yés sur

tont du danger des divisions, espéraient que 

le péril commun y mettrait fin, et que les 

champs de bataille absorberaient tous ces hom

mes turbulents enfantés par la révolution. 

Qnelques feuillants seulement, tres-disposés 

a trouver des torts a l'assemblée , lni re pro

chaient d'avoir violé la constitntion, . d'apres 

laquelle la Franee ne devait jamais etre en état 

d'agression. Mais iI est trop évident ici que la 

France n'attaquait pas. Ainsi, a part le roi et 

quelqnes mécontents, la guerre était le vreu 

général. 
* Voyez la note lO a la fin JII volumc. 
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l.Jafayette se prépara a servir bravement son 
pays, dan s eette earriere nouvelle. C'était luí 
qui se trouvait particulieremen t ehargé de 
l'exécutioll du plan eOlH;U par Dumouriez, et 
ordonné en apparence par Degraves. Dumou
riez 5' était flatté avee raison, et avait fait espé
rer a tous les patriotes, que l'invasion de la 
Belgique serait tres-facile. Ce pays , réeemment 
agité par une révolntion que l'Autriehe avait 
eomprimée, devait etre disposé a se sOlllever 
a la premiere apparition des FrarH;ais; et alors 
devait se réaliser ee mot de l'assemblée aux 
souverains: Si vous nous erwoyez la guerre, 
nolts vous renverrons la liberté. C'était d'ail
leurs l'exécution dll plan eonc;u par Dumou
riez, qui eonsistait a s'étendre jusqu'aux fron
tieres naturelles. Roehambeau commandait 
l'armée le plus a porté e d'agir, mais iI De pou
vait ctre chargé de cette opération, a cause 
de ses dispositions ehagrines et maladives, 
et surtout paree qu'il était moins capable que 
Lafayette d'llne invasion moitié miJitaire, 
moitié populaire. On aurai t voulu que Lafayette 
eut le commandement général, mais Dumou
riez s'y refusa, sans doute par maIveillanee. 
Il allégua pour raison qu'on ne pouvait, en la 
présence d'un maréchal, donncr le cornman
dement en chef de eette expédition a un simp'le 

6. 



84 nÉVOLUTION :FRAN«;:AISF.. 

général. Il dit en Olltre, et cette raison était 
moins mauvaise, que Lafayette était sllspect 
aux jacobins et a l'assemblée. 11 est certain que 
jeune, actif, et le seul de tous les géuéraux 
qui fút aimé par SOI1 armée , Lafayette effrayait 
les imaginations exaltées, et donnait líeu par 
son infIllence aux calomnies des maIveillants. 
Qlloi qu'il en soit, iI s'offrit de bonne gr:ke 
pOllr exécllter le plan du ministre cliplomate 
et militaire a la foís; il demanda ciuquante 
mille hommes avec lesquels íl proposa de se 
porter par N amur et la Meuse jusqu'a Liége, 
d'ou íI devait etre maitre des Pays-Bas. Ce plan 
fort bien entendu fut approuvé par Dumou
riez; la guerre en efIet n'étant déc1arée que 

" depuis quelques jours, l' Autriche n'avait pas 
eu le temps de couvrir ses possessions de la 
Belgique, et le succes semblait assuré. En 
conséquence Lafayette eut l'ordre de se porter 
d'abord avec díx mille hommes de Givet sur 
Namur, et de Namur sur Liége ou Bruxelles ; 
iI devait etre immédiatement suivi de toute 
son armée. Tandis qu'il exécutait ce mouve
ment, le lieutenant-général Biron devait par
tir pour Valenciennes, avec dix mille hommes , 
et se diriger sur Mons. Vn autre officier avait 
ordre de marcher sur Tournay et de l'occuper 
soudainement. Ces mouvements, opérés par 



ASSElIfBLJÍE LÉGISLATJVE (1792). 85 

des officiers de Rochambeau, n'avaient d'autre 
hut que de soutenir et masquer la véritable 
attaque confiée a Lafayette. 

L'exécution du plan fut fixée du 20 avril au 
2. mai. BiroIl se mit en marche, sortit de Va
lenciennes, s'empara de Quiévrain, et trouva 
quelques détachements ennemis pres de Mons. 
Tout-a-coup deux régiments de dragons, sans 
meme avoir l'ennemi en tete, s'écrient: Nous 
sommes trahis! ils prennent la fuite, et en
traIllcnt tOllte l'armée apres eux. En vain les 
officiers veulent les arrcter ; ils menacent de 
les fusiller et continuellt dc fuir. Le camp est 
livré, et tous les cffets militaires sont enlevés 
par les Impériaux. Tandis que cet événement 
se passait a Mons, Théobald Dillun, d'apres 
le plan convenu , sort de Lille avec deux mille 
hommes d'infanterie et miile chevaux. A l'heure 
meme 011 le désastre de Biron avait lieu, la 
cavalerie, a raspeet de quelques troupes antri
chiennes, se replie en criant qu'elle est trahie; 
elle entraine l'infanterie, et tOllt le bagage 
est encore abandonné aux ennemis. Théobald 
DiIlon, un officier du génie nommé Berthois, 
sont massacrés par les soldats et par le peuple 
de Lille, qui les accusent de trahison. Pendant 
ce temps Lafayette, averti trop tanl, était 
parvenu de Metz a Givet apres des peines 
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inouies, et par des chemins presque ímprati
cables. Il ne devait qu'a l'ardeur de ses troupes 
d'avoir franchi en si peu de temps l'espace 
considérable qu'il avait a parcourir. Apprenallt 
la le désastre des officiers de Rochambeau, iI 
crut devoir s'arreter. Ces facheux événements 
eurentlieu dans les derniers jours d'avril 1792. 
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CHAPITRE 111. 

DivisiollS dans le ministere girondin. - Le prétendu co
mité autrichien. --:- Décret pour la formation d'un camp 
de 20,000 hommes, prcs París. - Lettre de Roland au 
roi. - Rellvoi des ministres girondins; démission de 
Dumouriez. Formation d'un millistere fenillant. -
Projets <in parti cOllstitu tionncl; leUre de Lafayette a 
l'assembléc. - Situation du partí populaire et de ses 
chefs; plans des députés méridionaux; role de Pétion 
dan s les événements dejuin.-Joumée du 20 juin 1792; 

insurrection des faubourgs; scenes dans les apparte
ments des TlIileries. 

La nouvellc de la malheureuse issue des 
combats de Quiévrain et de Tournay, et du 
massacre du général Dillon , causa une agita
tion générale. 1l était naturel de supposer que 
ces deux événemcnts avaient été concertés, a 
en jugCl' par lf'ur concours et lcur simnlta
néité. Tous les partis s'accuserent. Les jacobins 
et les patriotes exaltés soutinrent qu'on avait 
voulu trahir la cause de la liberté. Dumouriez, 
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n'accusant pas Lafayette, mais stlspectant les 
feuillants, crut qu'on avait voulu faire échouer 
son plan ponr le dépopularíser. Lafayette se 
plaignit, mais moins amerement que son partí, 
de ce qu'on l'avait averti fort tard de se mettre 
en marche, et de ce qu'on ne lui avait pas 
fourni tous les moyens nécessaires ponr arri
ver. Les feuilbnts répandirent en outre, que 
Dumouriez avait voulu perdre Rochambeau et 
Lafayette, en leur tra~anl un plan sans leur 
donner les moyens de l'exécllter. Une inten
lion pareille n'était pas supposable, car Du
mouriez, en faisant ainsi des plans de campagne, 
et en s'écartant a ce point de son role de 
ministre des relations extérieures, s' exposait 
gravement s'il ne réussissait pas. D'ailleurs le 
projet de donner la Belgique a la France et a 
la liberté, faisait partie d'un plan qu'il Illédi
tait depuís long-temps: comment supposer qu'il 
voulút en ütire manquer fe Sllcces? 11 était évi
dent que lIi les généraux, ni les ministres, 
n'avaient pu mettre id de la mauvaise vo]onté, 
parce qu'ils étaient tous intéressés a réussír. 
Mais les partís mettent toujours les hommes a 
la place des circonstances, afin de pOllvoir s'en 
prendre a quelqu'un, des maux qui leur ar
rivent. 

Degraves, effrayé du tumulte excité par ces 
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derniers événements militaires, voulut se dé
mettre d'UllC charge qui lui pesait depuis long
temps, et Dumouriez eut le tort de ne vouloir 
pas la subir. Louis XVI, toujours SOtlS l'empire 
de la Gironde, donna ce ministere a Servan, 
ancien militaire , connu par ses opinions pa
triotiques. Ce choix donna de nouveIles force s 
a la Gironde, qui se trciuva presque en majo
rité dans le conseil, ayant Servan, Claviere 
et Roland a sa disposition. Des cet instant, la 
désunion commenc,:a d'éclater entre les minis
tres. La Gironde deveilait de jour en jour 
plus méfiallte, et par cOllséquent plus exi
geante en témoignages de bonne foi de la part 
de Louis XVI. Dumouriez, que les opinions 
asservissaient peu, el que la cOllfiance de 
Louis XVI avait touché , se rangeait toujours 
de .son coté; el Laeoste, qui s'était fortement 
attaehé au prjnce, faisait de meme. Duranthon 
restait neutre, et n'avaít de préférence mar
quée que pOllr les partís les plus faíbles. Servan,. 
CJaviere et Roland étaíent inflexibles; tont 
plcins des craintes de lcurs amis , ils se mOIl
traient tous tes jours plus difficiles et plus 
inexorables an consei!. Une derniel'e eircons
tance acheva de brolliller Dumonriez ave e 
les principaux membres de la Gironde. Il avait 
demandé, en entrant :m ministere des affaires 
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étraugeres, six millions pour dépenses secretes, 
et dont il ne serait pas tenu de rendre compte. 
Les feuillants s'y étaient opposés, mais la Gi
ronde avait fait triompher sa demande, et les 
six miI1ions furent accordés. Pétion ayant de
mandé des fonds pour la police de París, 
Dumouriez luí avait alloué trente mille franes 
par mois; mais , cessant d' etre girondin, iI ne 
consentit a lcs payer qn'unc fois. D'autre part, 
on apprit on on soupc;onna qu'il venait de 
consacrer cent mille franes a ses plaisirs. Ro
land, chcz lequel se reunissait la Gironde, en 
fut iudigné avee tons les siens. Les ministres 
dinaient alternativement les UDS chez les au
tres, pour s'entretenir desaffaires publiques. 
Lorsqu'ils se réunissaient ehez Rolalld, c'était 
en présence de sa femme et de tOl1S ses amis ; 
et on peut dire que le conseil était alors 
tenu par la Gironde eJle - meme. Ce [ut dan s 
une de ees réunions qu'on fit des remontranees 
a Dumouriez sur la nature de ses dépenses 
secretes. D'abord i1 répondit avec esprit et 
légcreté, prit de l'humenr ensuite, et se 
brouilla déeidément avcc Roland et les Giron
dins. Il ne reparut plus aux réuuions accoutu
mées, el iI en dOllna ponl' motif qu'il ne 
voulait traiter des affaíres publiques, ni devant 
une femme, ni devant les amis de Roland. 
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Cependant il retom:na quelqllefois encore chez 
celui-ci, mais san s s'entretenir d'affaires , ou 
du moins tres-peno Une autre discnssion acheva 
de le détacher des Girondins. Gnadet, le plus 
pétulant de son partí, fit lecture d'une lettre 
par laquelle iI voulait que les ministres enga
geassent le roi a prelldre pour directeur un 
pretre assermenté. Dumouriez soutint que les 
ministres ne pouvaient intervenir dans les 
pratiques religieuses du roi. Il fut approuvé , 
il est vrai ,par Vergniaud et Gensonné; rnais 
la querelle n'en fut pas rnoins vive, et la rup
ture devint définitive. 

Lesjonrnaux cornmencerent l'attaque contre 
Dumouriez. Les feuillants, qlli déja étaient 
conjurés contre lui , se virent alOI's aidés par 
les jacohins et les girondins. Dumouriez, at
taqué de toutes parts, tint ferme contre l'orage, 
et 6t sévir contre quelques journalistes. 

DéjA OH avait lancé un décret c!'accusatioll 
contrc Marat, autClIr de l'Ami da peuple, 
ouvrage effrayant oú il demandait ouverte
ment le meurtre, et couvrait des plus auda
cieuses injures la famille royale et tous les 
hommes qui étaient suspects a son imaginatioIl 
délirante. Pour balancer l'effet de cctte mesU/'e, 
on mit en accusation Royou, r(~dacteur de 
l'Ami du mi, et qui ponrsllivait les républi-
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cains avec la meme violence que Mal'at dé· 
ployait contre les royalistes. 

Depuis long-ternps il était partout question 
d'un comité autrichien ; les patriotes en par
Iaient a la ville, comme a la cour on parlait 
de la faction d'Orléans. On attribuait a ce 
comité une influence secrete et désastreuse , 
qui s'exerc;ait par l'intermédiaire de la reine. 
Si durant la constÍtuanle il avait existé queJ
que chose qni ressemblait a un comité autrí
chien, ríen de pareil ne se passaít S011S la 
légisJative. Alors un grano personnage placé 
dans les Pays-Bas cornmuniquait a la reine, et 
an nom de sa famille, des avis assez sages, 
auxquels l'intermédiaire fralH;:ais ajoutait en
core de la prudence par ses cornmentaires. 
Mais sous la législative ces communications 
particuJieres n'existaient plus; la famille de 
la reine avait continué sa correspondance avec 
elle, mais on ne cessait de lui conseiller 13 
patience et la résiguation. Seulement, Ber
trand de Molleville et JVIontmorin se rendaient 
encore au ch:lteau depuis lenr sortie du minis
tere. C'est sur eux que se dirigeaient tous les 
sonp<,;ons , et ils étaient en effet les agents de 
foutes les commissions secretes. lis furent pu
bliquement accusés par le jonrnaliste Carra. 
Résolus de le poursuivrc comme calonmiateuf, 
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ils le sommerent de produire les pieces a l'ap
pui de sa dénonciation. Le journaliste se replía 
sur trois députés, et nomma Chabot, Merlín 
et Bazire, comme autcurs des renseignements 
qu'il avait publiés. Le juge de paix La .. iviere, 
qui, se dévouant a la cause du roi, poursuivait 
celte affaire avec beaucoup de courage, eut 
la hardíesse de lancer un mandat d'amener 
contre les trois députés désignés. L'assemblée, 
offensée qu'on osat porter atteinle a l'inviola
bilité de ses membres, répondit au juge de 
paix par un décret d'accusation, et envoya 
l'infortuné Lariviere a Orléans. 

Cette tentative malheureuse ne fit qu'aug
menter l'agitation générale, et la haine qui 
régnait contre la cour. La Gironde ne se regar
dait plus comme maltresse de Louis XVI depnis 
que Dumouriez s' en était emparé, et elle était 
revenue a son role de violente opposition. 

La nOl1velle garde constítutionnelle du roí 
avait été récemment formée. On aurait dli, 
d'apres la loi, composer allssi la maison ci
vile; mais la noblesse n'y voulait pas entrer, 
ponr ne pas reconnaitre la constitution, en 
occllpant des emplois créés par elle. On ne 
vOlllait pas d'autre part la composer d'hornmes 
nouveaux , et 011 y renon<;a. « eomment VOll

t( lez-vous, madame, écrivaitBarnave a lareine, 
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(e parvenir a donner le moindre doute a ceS 
« gens-ci sur vos sentiments? Lorsqu'ils vous 
« décretent une maison militaire et une maison 
(e civile , semblabIe au jeune Achille parmi les 
ce filIes de Lycomede , vous saisissez avec em
e( pressement le sabre pour dédaigner de sim
« pIes ornements "'.» Les ministres et Bertrand 
lui - meme, insistereut de leur coté dans le 
meme sens que Barnave, mais ils ne purent 
réussir; et la composition de la maison civil e 
fut abandonnée. 

La maison militaire, formée sur un plan pro
posé par DeJessart, avait été composée el'un 
tiers de troupes de ]igne, et de deux tiers de 
jeunes citoyens, choisis dans les gardes natio
nales. Cette composition devait paraitre rassu
rante. Mais les officiers et les soldats de ligne 
avaient été choisis de maniere a alarmer les pa
triotes. Coalisés contre les jeunes gens pris 
dan s les gardcs nationaJes, ils les abreuvaient 
de dégouts, et nH~me les for¡;aient a se retirer 
pour la plupart. Les démissionnaires étaient 
bientot remplacés par des hommes surs. Enfin 
le nombre de ces gardes avait été singuliere
ment augmenté, car au líeu de dix·huit cents 
hommes fixés par la loi, ii s'élevait, dit-on, a 

• Mémoirl:s de MUle Campan, lome 1I, page 154. 
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pres de six mille. Dumouriez en avait averti le 
roí, qui répondait sans cesse que le vieux due 
de Brissac, chef de cette troupe, ne pouvait 
pas etre regardé eomme un eonspirateur. Ce
pendant la conduite de la nouvelle garde était 
telle au chateau et ailleurs, que les soup<;ons 
éclaterent de toutes parts, et que les clubs 
s'en oecuperent. A la meme époque, douze 
Suisses arborerent la cocarde blanche a N euilly; 
des dépots eonsidérables de papier furent bni
lés a Sevres"', et firent naItre de graves soup
c;ons. L'alarme devint alors générale; l'assem
blée se déclara en permanence, comme si elle 
s'était trouvée aux jours ou trente mille hom
mes menac;aient Paris. n est vrai cependant 
que les troubles étaient universels; que les 
pretres insermentés excitaient le peuple dans 
les provinees méridionales, et abusaient du 
secret de la eonfession pour réveiller le fana
tisme; que le concert des puissances était ma
nifeste; que la Prusse allait se joindre a l' Au
triche; que les armées étrallgeres devenaient 
rnena~antes; et que les derniers désastres de 
Lille et de Mons remplissaient tous les esprits. 
Il est encore vrai que la puissance du peuple 
excite peu de confiance, qu'on n'y eroit jamais 

* Voyez la note 11 a la fin du volnme. 
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avant qu'il l'ait exercée, et que la lllultitude 
irréguliere, si nombreuse qu'elJe soit, ne sau
rait contrebalancer la force de six mille hom
mes armés et enrégimentés. L'assemblée se 
hata done de se déclarer en permanence ", et 
elle lit faire un rapport exact sur la compo
sition de la maÍson militaire du roí, sur le 
nombre, le choix et la concluite de ceux qui 
la composaient. Apres avoir constaté que la 
constitution se trouvait violée, elle rendít un 
décret de licenciement contre la garde, un au
tre d'accusation contre le duc de Brissac, et 
envoya ces deux décrets a la ~anction. Le roi 
vOlllait d'abord apposer son veto. Dumouriez 
lui rappela le renvoi de ses gardes-du-corps, 
bien plus anciens a son service que sa non
velle lllaison militaire, et l'engagea a renouve
ler un saerifiee bien moios diffieile. II lui fit 
voir d'aillenrs les véritables torts de sa garde, 

et obtint l'exécution du décret. Mais aussitót 
iI insista pOlIr sa prompte recomposition, et le 
roi, soit qn'il revint a sa premiere politique 
de paraitre opprimé,· soit qu'il comptat sur 
eette garde licenciée, a laquelle iI conserva en 
secret ses appointements, refusa de la rem
placer, et se trolIva ainsi livré sans protection 
aux fureurs populaircs. 

,. Séance du 28 mai. 
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La Gironde, désespérant de ses dispositions, 
poursuivit son attaque avee persévérance. Déja 
elle avait rendu un nouveau déeret eontre les 
pretres, 'fl0ur suppléer a eelui que le roí avait 
refusé de sanctionner. Les rapports se suecé
dant sans interruption sur leur conduite fac
tieuse, elle venait de les frapper de la dépor
tation. La désignation des eoupables étant 
diffieile, et eette mesure, comme toutes ceHes 
de sureté, reposant sur la suspicion, c'était en 
quelque sorte d'apres la notoriété que les pre
tres étaient atteints et déportés. Sur la dénon
dation de vingt citoyens aetifs, et sur l'appro
bation du direetoire de district, le directoire 
de département pronon<,;ait la déportation : le 
pretre condamné devait sortir du canton en 
vingt-quatre heures, dll département en trois 
jours, et du royanme dans un mois. S'il était 
indigent, trois livres par jour lui étaient ae
eordées jusqu'a la froutiere. eette loi sévere 
donnait la.mesure de l'irritation eroissante de 
l'assemblée .... Un autre décret suivit immédia
tement celui-Ia. Le ministre Servan, sans en 
avoir re<,;u l'ordre dll roí, et sans avoir con
sulté ses collegues, proposa, a l'oceasion de la 

• Ce décret est dll 27 mai; le décret suivant, relatif au 
carnp de 20,000 hornrnes, est du 8 jllin. 

n 7 
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prochaine fédérabon du 14 juillet, de forroer 
uncamp de ~ingt rniUe fédérés, qui serait 
destiné a pl'otéger l'assemblée et la capitale. Il 
est facile deconcevoir avec quel e'mpresse
ment ce projet Cut accueilli par la majorité de 
l'assemhlée, corroposée de girondins. Hans le 
momenil: ]a puissance de ceux-ci était au com
Me. Ils gouvernaient l'assemblée, ou les cons
titutionnels et les républicains étaient en mi
norité, et ou lesprétendusimpal'tiaux n'étaient, 
OOlnme de tout temps, que des indifférents, 
toujours plus sou.mis a mesure que la majorité 
devenait plus puissante. De plus, ils disposaient 
de París par le maire Pétion quí leur apparte
nait enti.etement. Leur projet, par le moyen 
du. camp proposé, était, 'sans ambition person
neUe, mais par ambition de partí et .d'-opinion , 
de se rendre mattres du Toi, et <le se prému
nir contre ses intentlons suspectes. 

A peine la proposition de Servan fut con
nne, que Dumouriez luí demanda., en plein 
cc:1nseil et avec 'la plus gratule force, aquel ti
treil avait fait une proposition pa-reiHe. Il ré
ponoit que c'é\:ait a titre d'individu. -(e En ce 
cas, lui r-épliqua Dumouriez , il ne fallait ras 
mettre a coté du nom de Servan le litre de 
ministre de la guerreo » La dispute fut si vive 
que, sans la présencf' ·dn roi, le sang :lnrail pu 
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couJer dans le eonseil. Servan offrit de retirt:r 
S3 motion; mais c'eut été inutile, ear l'assem
hlée s'en était emparée, et le roi n'y aurait 
gagné que de paraitre exercer une violence 501' 

son ministre. Dumouriez s'y opposa donc; la 
motion resta, et fut eomhattue par une péti
tion signée de huit mille garues nationaux~ qui 
s'offensaient de ce qu'on semblait croire leur 
serviee Ínsuffisant pour protéger l'assemblée. 
Néanmoins elle fut décrétée et portée au roi. 
n y avait ainsi deux déerels importants a sanc
tionner, et déja on se dontait que le roi refll
serait son adhésion. On l'attendait la pour 
rendre eonIre lui un arret définitif. 

Dumouriez soutint en pIeio conseil que eette 
mesure serait fatale au treme, mais surtont aux 
girondins, paree que la Ilouvelle armée serait 
formée sons l'influence des. jacohiuSt les plus 
violents. n ajouta néanmoinsqu'elle devait etre 
adoptée par le roí, paree que, s'iJ l'efusait de 
convoquer vingt milJe hommcs régulierement 
choisis, quarante mille se leveraient sponta
nément et envahiraient la capitale. Dumouriez 
assura d'ailleurs qu'il avait un moyen d'annu
ler cette mesure, et qu'ille ferait eonnaltre en 
temps eonvenable. Il süutÍnt aussi que le dé
eret sur la déportation des pretres devait etre 
sanetionné, parce qu'ils étaient cüupahles, et 

7· 
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que d'ailleurs la déportation les soustrairait aux 
furellrs de leurs adversaires. LOllis XVI hésitait 
encore, et répolldit qu'il y réfléchirait mieux. 
Dans le meme cOllseil, Roland voulut lire, a 
la fa ce OU roi, une leUre qu'il lui avait déja 
adressée, et dont par conséqucnt 11 était inutile 
de faire une lecture directe, puisque le roi la 
connaissait déja. Cette lettre avait été résolue 
a l'instigation de Mme Roland, et rédígée par 
elle. On a vu qu'il avait été question o'en écrire 
une au nom de tous les ministres. Ceux-ci ayant 
refusé, Mme Roland avait insisté aupres de son 
mari , et ce dernier s'était décidé a faire la dé
marche en son nomo Vainement Dllranthon, 
qui était faible, mais sage, lui objeeta-t-il avee 
raison, que le ton de sa lettre, loin de persua
der le roí, l'aigrirait contre des ministres qui 
jouissaient de la confiance publique, et qll'il 
en résulterait une ruptllre funeste entre le 
trone et le partí populaire. Roland s'opiniatra 
d'apres l'avis de sa femme et de ses amis. La 
Gironde en effet voulait une explication, et 
préférait une rupture a l'ineertitude. 

Roland lut done eette leUre au roí, et lui 
fit essuyer en plein eonseil les plus dures re
montrances. 

Voici eette leUre fameuse : 
(( Sire, l'état actnel ele la Frallce ne peut 
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« subsister long-temps; c'est un état de crise 
cc dont la violen ce atteint le plus hant degré; 
« il faut qu'il se termine par un éclat qui doit 
IC intéresser votre majesté autant qu'il importe 
« a tout l'empire. 

« Honoré de votre confiance, et pIaeé d~IlS 
e< un poste OU je vous dois la vérité, j'oserai la 
« dire tont entiere; c'est une obligation qui 
« m'est imposée par vous-meme. 

« Les Fran~ais se sont donné une cOIlstitu
« tion; elle a faít des méeontents et des re
ce beBes: la majorité de la natioll la vent main-
1< tenir; elle a ju~é de la défendre an prix de 
ce son sang, et elle a vu avec joie la guerre, 
« quHui offrait un grand moyen de l'assurer. 
« Cependant la minorité., soutenue par des es
e( péranees, 'a réuni tous ses efforts pour ern
« porter l'avantage. De la, cette lutte intestine 
le eontre les loís, eette anarchie dont gémissent 
« les boos eitoyens, et dont les malveillants 
« ont bien süin de se prévaloir pour ealomnier 
« le notlveau régime : de la cette division par
e< tout répandue et partout excitée, car nulle 
« part il n' existe d'indifférence; on vent 011 le 
(e triomphe OH le ehangement de la constitn
e( tion; on agitpour la soutenir ou pour l'al
ce térer. Je m'abstiendrai d'examiner ce qu'elle 
« est par elle-meme pour cons.idérer seule-



102 RÉVOLUTION FRAN~A.IS":' 

« ment ee que les eirconstances exigent; et, 
(c me rendant étranger a la ehose autant qu'il 
« est possible, je ehercherai ee que ron peut 
« attendre et ee qu'íl convient de favoriser. 

« Votre majesté jouissait de grandes préroga
« tives, qu' elle croyait appartenir a la royauté; 
ce élevée dans l'idée de les conserver, elle n'a 
« pu se les voir enlever avec plaisir : le dési.' 
« de les faire l'endl'e était aussi. naturel que le 
ce regret de les voir anéantir. Ces sentiments, 
« qui tiennent a la nature du creur humain, 
« ont du entrer dans le calenl des ennemis de 
« la révolution; ils ont done compté sur une 
« faveur secrete jusqu'a ce que les cireonstan
ce ces permissent une protection décIarée. Ces 
« dispositions ne pouvaient échapper a la na
« tion clle-meme , et elles ont dñ la tenir en 
« défianee. 

(( Votre majesté a done été constamment 
« dans l'alternative de céder a ses premieres 
'( habitudes, a ses affections partieulieres, ou 
« de faire des sacrifices dietés par la philoso
({ phie, exigés par la nécessité; par conséquent 
« d'enhardir les rebelles en ínquiétant la na
« tian, ou d'apaiser ceHe-ei en vous unissant 
« a elle. Tout a son temps, et'eelui de l'incer
« titude est enfin arrívé. 

« Votre majesté peut-elle aujourd'hui s'allier 
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« ouvertement avec ceux qui prételldent ré
« f(¡rmer la constitution, ou. doit-elle géné
I( reusement se dévouel' sans réserve a la faire 

(e triompher? Telle est la véritable question 
(e dont l'état actuel des choses rend la solution 

« inévita.ble : quant a ceHe, tres-inétaphysique, 
I( d.e savQir si les Fran<;ais sont mUrs pour la 
(1 liberté, 5a discussion ne fait ríen iei, Cal' iI 
I( ne s'a5it point de juger ce que nous serQns 
« de"enus dans un siecle, lllais de voir ce dont 
« est capable la génération présente. 

« Au milieu des agitations dans lesqllelles 
(1 HOUS vivons depuis quatre ans, qu'est-il ar
« rivé? Des priviléges olléreux pour le peuple 
« ont été abolis; les idées de justice et d'éga
« lité se sont universeIlement répandues; elles 
« ont pénétré partout; l'opinion des droi~~ du 
« peuple a justifié le sentimentde ses droits; 
«( la reconnaissance de ceux,.ci, faite solennel
te lement, est devenue une doctrine sacrée; la 
« haíne de la Iloblesse, inspirée depuis long
(( temps par la féodalité, s' est exaspérée par 
« l'opposition manifeste de la plupart de~ no
« bIes a la constitution, qui la détrllit. 

« Durant la premiere année de la révolution, 
« le peuple voyajt dans ces ilObles des hommes 
« odieux par les priviléges oppresseurs dont 
e( ils avaient joui, mais qu'il aurait .cessé de 
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({ hair apres la destruction de ces. priviléges, si 
« la conduite de la noblesse depuis cette épo
« que n'avait fortifié toutes les raisons possi
({ bIes de la redouter et de la combattre eomme 
le une irréconciliable ennemie. 

« L'attaehement pour la constitution s'est 
" aceru dans la meme proportion; non-seule
« ment le peuple lui devait des bienfaits sen
e! sibles, mais iI a jugé qu'elle lui en préparait 
« de plus grands, puisque ceux qui étaient ha
« bitués a lui faire porter toutes les charges 
« ehercheraient si puissamment a la détruire 
« ou a la modifier. 

« La décIaration des droits est devenue un 
{( évangile politique, et la constitution fran
e< -;aise une religion pour laquelle le peuple 
« est pret a périr. 

« Aussi le zele a - t - iI été déja quelquefois 
ce jllsqu'a suppléer a la loi, et lorsque celle-ci 
« n'était pas assez réprimante pour contenir 
l( les pertubateurs, les citoyens se sont permis 
ce de les punir eux-memes. 

« C'est ainsi que des propriétés d'émigrés 
« ont été exposées aux ravages qu'inspiraít 
« la vengeanee; e'est pourquoi tant de dépar
« tements se sont crus foreés de sévir contre 
« les pr&tres que l'opinion avait proserits, et 
,( dont elle aurait fait des victimes. 
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«( Dans ce choc des 'intérets, tous les seuti
«( m"ents out pris l'accent de la passion. La pa
« trie n'est point un mot que l'imagination se 
C( soit complue d'embeIlir; c'est un etre auquel 
f( on a fait des sacrifices, a qui l'on s'attache 
« chaque jour davantage par les sollicitudes 
« qu'il cause, qu'on a créé par de grands ef
« forts, qui s'éleve au mílieu des inquiétudes, 
« et qu'on aime par tout ce qll'il cOlIte autant 
« que par ce qU'OIl en espere; toutes les attein
( tes qu'on lui porte sont des moyens d'enflam
« mer l'enthousiasme pour elle. Aquel point 
(( cet enthousiasme va-t-il monter, a l'instant 
«( 00. les forces ennemies réunies au dehors 
1< se concertent avec les intrigues intérieures 
( pour porter les coups les plys fuuestes! La 
« fermentatiou est extreme clans toutes les 
« parties de l'empire; elle éclatera d'uue ma
« niere terrible, a moins qu'une cOllfiance rai
« sonIlée dans les intentions de votre majesté 
« ne puisse enfin la calmer : mais cette con
« fiance ne s'établira pas sur des protestations; 
( elle ne saurait plus avoir pour base que des 
r( faits. 

« Il est évident pour la nation franc;aise que 
« sa constitutioll pent marcher, que le gon
«( vernement aura toute la force qui lui est 
c( nécessaire du moment 00. votre majesté, 
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c( voulant absolument le triomphe de cette 
« constitution, soutiendra le corps législatif de 
« toute la puissance de l'exécution, otera tout 
« prétexte aux inquiétudes du peuple, et tont 
« espoir aux mécontents. 

(e Par exemple, deux décrets importants ont 
« été rendus; tons deux intéressent essentiel
« lement la tranquillité publique et le salut de 
c( l' état : le retard de leur sallctioIl inspire des 
« défiances; s'iI est prolongé, iI causera du 
(c mécontentement, et, je dois le <lire, dans 
« l'effervescence actuelle des esprits, les mé
c( contentements peuvent mener a toul. 

« Il n'est plus temps de recu]er; il n'y a 
« meme plus de moyen de temporiser : la ré
(( volution est faite dans les esprits; elle s'a
« chevera au prix du sallg, et sera cimentée 
c( par lui, si la sagesse ne prévient pas les mal· 
« heurs qu'il est eueore possible d'éviter. 

« Je sais qu'on peut imaginer tout opérer et 
« tout coutenir par des mesures extremes; 
« mais quand on aurait déployé la force pour 
« contraindre l'assemblée, quand on aurait 
« répandu l' effroi dans París, la divisiou et la 
« stupeur dans ses envirous, toute la France 
« se leverait avec indignation, et, se déchirant 
IC elle-meme dans les horreurs d'une guerre 
« civile, développerait cette sombre énergie, 
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e( mere des vertus et des crimes, tOUjOUTS fu
ce neste a ceux qui 1'ont provoquée. 

(( Le salut de l'état et le bonheur de votre 
ce majesté sont intimement liés; aueune puis
« sanee n' est capable de les séparer: de cruelles 
ce angoisses et des rnalheurs certains enviro n
c( neront votre trone , s'il n' est appuyé par vous
« meme sur les bases de la eonstitution, et 
« affermi dans la paix que son maintien doit 
c( enfin nous procurer. Ainsi la disposition des 
ie esprits, le cours des choses, les raisons de Ja 
ce politique, l'intél'(~t de votre majesté, rendent 
({ indispensable 1'obligatioll de s'unir au corps 
f( législatif et de répondre au vceu de la nation ; 
« iIs font une nécessité de ce que les príncipes 
c( présentent comme devoir. Mais la sensibilité 
(e naturelle a ce peuple affectueux est prete a 
« y trouver un motif de reconnaissance. 00 
« vous a cruellement trompé, sire, quand on 
,( vous a inspiré de l'éloignement ou de la mé· 
« fiance pour ce peuple facile a toucher. C'est 
« en vous inquiétant perrétuellement qu'on 
(( vous a porté a une conduite propre a I'alar
« mer lui-meme : qu'il vOle que vous etes ré
I( soiu a fuire marcher cette cOllstitution, a 
« laquelle il a attaehé sa félicité, et bieutot 
(( vous deviendrez le sujet de ses actions de 
,( graces! 
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(( La conduite des pretres en beaucoup d'en
« droits, les prétextes que fournissait le fana
I( tlsme aux mécontents, ont fait porter une loi 
(e sage contre les perturbateurs: que votre ma
« jesté luí donne sa sanction; la tranquillité 
(e publique la réclame, et le salut des pretres 
« la sollicite. Si cette loi n'est mise en vigueur, 
« les départements seront forcés de lui subs
{e tituer, comme ils font de toute part, des 
« mesures violentes, et le peuple irrité y sup
« pléera par des exceso 

« Les tentatives de nos ennemis, les agita
« tions qui se sont manifestées dans la capitale, 
« l'extreme inquiétude qu'avait excitée la COll

« duite de votre garde, et qu'entretiennent 
« encore les témoígnages de satisfaction qu'on 

qe( lui a faít donner par votre majesté , par une 
« proclamation vraiment impolitiqlle dans les 
« circonstances; la situation de París, sa proxi
« mité des frontieres, ont fait sentir le besoin 
« d'un camp dans son voisinage : cette mesure, 
(e dont la sagesse et l'urgence ont frappé tous 
({ les bons esprits, n' attend encore que la sanc
« tion de votre majesté; pourquoi faut-il que 
(C des retards lui donnent l'aír du regret, Jors
({ que la céléríté luí mériterait la reconnaíssance? 

{( Déja les tentatives de I'état - major de la 
« garde nationale parisienne contre cette mc-
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« sure, ont faít soupc;onner qu'il agissait par 
« une inspíration supérieure; déja les décla
« mations de quelques démagogistes outrés ré
« veillent les soupc;ons de lenrs rapports avec 
« les íntéressés au renversement de la eonstitu
« tion; déja l'opinion publique eompromet les 
el intentions de votre majesté: encore quelque 
«délai, et le peuple contristé eroira apereevoir 
« dans son roi l'ami et le compliee des eonspi
« rateurs. 

( Juste cjel! auriez-vous frappé d'aveugle
« ment les pujssances de la terre, et n'au
« ront- elles jamaís que des conseils quí les 
« entraineront a lenr ruine! 

« Je sais que le langage austere de la vérité 
« est rarement aeeueilli pres dll treme; je sais 
(( aussí que e'est paree qu'il ne s'y fait presque 
« jamais entendre, que les révolutions devien
{( nent nécessair€s; je sais surtout que je dois 
« le tenir a votre majesté, non selllement 
« eomme citoyen soumis aux loís, mais cornrne 
« ministre honoré de sa eonfiance, ou revetu 
({ de fonetions qui la supposent; et je ne con
({ nais rien qui puisse m'empecher de remplir 
« un devoir dont j'aí la conscience. 

« C'est dans le meme esprit que je réitérerai 
« mes représentations a votre majesté sur l'obli
« gation et l'utilité d'exécuter la 10i qui pres-
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«( crit d'avoir un secrétaire au conseil. La seule 
«( exístence de la loi parle si puissamment, que 

( l'exécution semblerait devoir suÍvre saos re-
« tardement; mais ii importe d'employer tons 
e( les moyens de cooserver aux délibérations, 
( la gravité, la sagesse, la maturité nécessaires; 
( et ponr les ministres responsables, il faut un 
« moyen de consta ter leurs opinions: si celui-la 
« eut existé, je ne m'adresserais pas par écrit 
« en ce moment a votre majesté. 

« l .. a vie n'est rien ponr l'homme qui estime 
« ses devoirs au-dessus de tout; mais, apres 
ce le bonheur de les avoir remplis, le seui bien 
« auquel il soit encore sensible est celui de 
« penser qll'ill'a fait avec fidélité, et cela meme 
«( est une obligation ponr l'homme puhlic. 

« París, 10 jllin '792, l'an 4 de la liberté. 
lf Signé ROLAND. » 

Le roi écouta cette lectnre avec une patience 
extreme, et sortít en disant qu'il ferait con
naitre ses intentions. 

Dumouriez fut appelé au chateau. Le roí et 
le reine étaient réunis. « Devons-nous, dirent
ils, supporter plus long-temps l'insoJence de 
ces trois ministres? - Non, répondit Dumou
riez.-Vous chargez-vous de nous en délivrer? 
reprit le roi, - Oui, sire, ajouta encore le 
hardi ministre; mais jI faut pour y réussir que 
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votre majesté COllsente a une condition. Je 
suis dépopnlarisé, je vais l' etre davantage en 
renvoyant trois collegues, chefs d'lln parti 
puissant. Il n'y a qu'un moyen de persuader 
au publie qu'ils ne sont pas renvoyés a cause 
de leur patriotisme. - Lequel? demanda le roi. 
-C'est, répondit Dumouriez, de sanctionner 
les deux décrets;» et iI répéta les raisons qu'il 
avait déj:'t données en plein conseil. La reine 
s'écria que la condition était trop dure; mais 
Dumouríez s'effor~a de lui faire entendre que 
les vingt mille hommes n'étaient pas a re
dOllter; que le déeret ne désignaít pas le líeu 
ou l'on devait les faire camper; qu'on pourrait, 
par exemple, tes envoyer a SoÍssons : que la, 
on les occuperait a des exercices militaires , et 
qu'on les acherninerait ensuite peu a peu aux 
armées, lorsque le besoin s'en feraít sentir. 
« Mais alors, dit le roi, il faut que vous soycz 
ministre de la guerreo - Malgré la responsa
bilité, j'y consens, répolldit Dumouriez; mais 
iI faut que yotre majesté sanctionne le décret 
contre les pretres; je ne puis la servir qu'a ce 
prix. Ce décr~t, loin de nuire aux ecclésías
tiques, les ~oustrail'a aux hlreurs populaires; 
iI fallait que votre majesté s'opposat au pre
miel' décret de l'assemblée constituantc, qui 
ordonnait le serment; maintenant elle ne 
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peut plus reculer. - J'eus tort alors, s'écria 
Lonis XVI; je ne dois pas avoir tort encore 
une fois.)J La reine, qui ne partageait pas les 
scrupules religieux de son époux, s'unit a Du
mouriez, et, pour un instant, le roí parut 
donner son adhésion. 

Dumouriez lui indiqua les nonveaux minis
tres a nommer a la place de Servan, Claviere 
et Roland. C'étaient Mourgues pour l'intérieur, 
Beaulieu pour les finances. La guerre était 
cOl1fiée a Dumouriez, qui, pour le moment, 
réunissait deux ministeres, en attcndant que 
celui des affaires étrangeres Hit occupé. L'or
donnance fut aussitót rendue, et, le 13 juin , 
Roland, Claviúe et Servan rec;urent lenr dé
missíon officielle. Roland, qui avait toute la 
force nécessaire pour exécuter ce que l'esprit 
hardi de sa femme pouvait concevoir, se ren
dít aussitót a I'assemblée, et fit lecture de la 
lettre qu'il avait écrite au roi, et pour Iaquelle 
il était renvoyé. Cette démarche était certai
l1ement permise, une foís les hostilités décla
rées; mais apres la promcsse faite au roi de 
tenir la lettre secrete, il était peu généreux de 
la lire publiquement. 

L'assemblée accueillit avec les plus grands 
applaudissements la lecture de Roland, or
dorina que sa leUre fút imprimée et envoyée 
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aux quatre-vingt-trois départements; elle dé
clara de plus que les trois ministres disgraciés 
emportaient la confiance de la natíon. C'est 
dans ce moment meme que Dumouriez, san s 
s'intimider, osa paraitre a la tribune, avec son 
nouveau titre de ministre de la guerreo Il avait 
préparé en toute hate un rapport circonstan
cié sur l'état de )'armée , sur les fautes ele l'ad
ministratiol1 et de l'assemblée. Ilu'épargna pas 
la sévérité a ceux qu'il savait disposés a lui [aire 
le plus mauvais accueil. A peine parut-il, que 
les huées lui furent prodiguées par les jaco
bins; les feuillants observerent le plus profond 
silence. I1 rendít compte d'abord d'un léger 
avantage remporté par La fayett e , et de la mort 
de Gouvion qui, officier, député, et homme 
de bien désespéré des malheurs de la patrie, 
avait volontairement cherché la mort. L'assem
blée donna des regrets a la perte de ce géné
reux citoyen; elle écouta froidement cellX de 
Dumouriez, et surtOl1t le désir qu'il exprima 
d'échapper aux memes calamités par le meme 
sort. Mais quand il allnOllf;a son rapport comme 
ministre de la guerre, le refus d'éconter fut 
manifesté de toutes parts. II réclama froide
mentla parole, et finit par obtenir le silence. 
Ses .remontrances irriterent quelques députés: 
L' entendez-vous? s'écria Guadet, i I HOllS dorme 

D. ~ 
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Jes le<{ons. - Et pourquoi pas~ répliqua tran
quillement l'intrépide Dumouriez. - Le calme 
se rétah lit; il acheva sa lecture, et fu t tour-a-tOlu' 
hué el applalldi. A peine eut·jI fini, qu'il repIia 
son mémoire poor l'emporter. -11 fuit! s'écria
t-on. - Non! reprit-il, et il remít hardimeut 
son mémoire sur le hureau, le signa avec assu
ranee, et traversa l'assemhlée avec un calme 
imperturbable. Comme on se pressaít sur son 
passage, des dépntés lui dirent : Vous allez etre 
envoyé a Orléans. - Tant mieux, répondit-i}; 
j'yprendrai des haios et du petit laít, dont j'ai 
besoio , et je me reposeraí. 

Sa fermeté rassura le roí, qui luí en témoigna 
sa satisfaetioo; mais le malhem'eux prince était 
déja éhranlé, et tourmenté de scrupules. As
siégé par de faux amis, il étai\ déji:t I'evenu sur 
ses déterminations, et oe voulait plus sane
tionner les deux décrets. 

Les quatre ministres réunis en conseil sup
pliereot le roi de donner 5a double sanction, 
comme iI semhlait l'avoir promis. Le roi ré
pondit sechement qu'il oe pouvait consentir 
qu'au décret des vingt miHe hommes; que 
quant a celui des pretres, iI étaít décidé a s'y 
opposer; que son partí était pris, et que les 
menaces ne pourraient l'cffrayer. Il lnt la let
tre par laquelle il aunOlH:;ait sa cléterminatioll 
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au président de l'assemblée. L'un de vous, dit
il a ses ministres, la contre-signera; et il pro
non<;a ces paroles d'un ton qu'on ne lui avait 
pmals connu. 

Dumouriez alors lui écri vit pour lui deman
del' sa démission. - Cet homme, s' écria le roi , 
m'a fait renvoyer trois ministres paree qu'ils 
vonlaient rn' obliger a adopter les décrets, et il 
veut mailltenant que je les sanctionne! Ce re
proche était injuste, car ce n' était qu'a la condi
tion de la double sanction que Dumonriez avait 
consenti a survivre a ses coUegues. Louis XVI 
le vit, lui demanda s'il persistait. DumOllriez 
fut inébranlable. - En ce cas, lui eht le roi, 
j'accepte votre démission. Tous les ministres 
l'avaient donnée aussi. Cependant le roí retÍnt 
Lacoste et Duranthon, et les contraignit de 
rester. MM. Lajard, Chambonas et TerrÍer de 
Mont-Ciel, pris parmi les feuillants,occuperent 
les ministercs vacants. 

t( Le roi, dit Mm. Campan, tomba a cette 
« époque dans un découragement qui allait 
t( jusqu'a l'abattement physique. II fut dix jours 
« de suite sans articuler un mot, meme au 
« seÍn de sa famille, si ce n'est qu'a une partíe 
« de trictrac qu'il faisait avec madame Élisabeth 
(J apres son diner, ir était obligé de prononcer 
« les mots indispensables a ce .icn. La reine le 

8. 
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« tira de eette positioo, si fuoeste daos un état 
« de erise ou ehaque minute amenait la néees
({ sité d'agir, en se jetant a ses pieds, en em
c( ployant tantot des images faites pour l'ef
« frayer, tantot les expressions de sa tendresse 
« pour lui. Elle réclamait aussi eeHe qu'il de
({ vaít a sa famille , et alla jusqu'a luí dire que, 
« s'il falIait périr, ce devait etre ave e honneur, 
« et sans attendre qu'on vint les étouffer l'un 
« et l'autre sur le parquet de leur apparte
( ment ... )) 

Il est faeile de présumer quelles durent etre 
les dispositions d'esprit de Louís XVI en reve
nant a lui-meme et au soín des affaires. Apres 
avoir abandollné une fois le partí des feuillants 
pour se jeter vers eelni des girondins, íl nf' 
pouvait revenir aux premiers avee beaueoup 
de gout et d'espoir. n avait fait la double ex
périenee de son incompatjbilité avee les uns 
et les mltres, et, ce qui était pI lIS facheux, ji 
la leur avait fait faire a tous. Des lors il dut 
plus que jamais songer a l'étranger, et y mettre 
toutes ses espéranees. Cette pensée devillt évÍ
dente pour tout le monde, et alarma ceux qui 
voyaient dans l'envahissement de la Francc la 

chute de la liberté, le supplice de ses défen
seurs, et peut-etre le partage ou le dt'>membre-

* Voyez Mme Campan, tome 11, page :w5. 
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ment dll royaume.Louis XVI n'y voyait pas cela, 
caron se dissimule toujours l'inconvénient de ce 
qu'on désire. Épouvanté du tumulte produit par 
la déroute de Monsetde Tournai,il avaitenvoyé 
Mallet-dll-Pan en AJlemagne avec des instruc
tions écrites de sa main. 11 yrecommandait aux 
souverains de s'avancer avec précaution, d'ob
server les plus grands ménagements envers les 
habitants des provinccs qu'ils traverseraient, et 
de se faire précéder par un manifeste dans le
quel ils attesteraient leurs intentions pacifiques 
et concilia trices *. Quelqne modéré que fUt 
ce projet, cependant ee n'en était pas moins 
l'invitation de s'avancer dans le pays; et d'ail
leurs, si tel était le vceu <lu roi, celui des 
princes étrangers et rivaux de la Franee, celui 
des émigrés eourroucés, était-il le meme? 
Louis XVI était-il assuré de n'etre pas entrainé 
au dela de ses intentions? Les ministres de 
Prusse et d'AlItriche témoigllerent eux-memes 
a Mallet-du-Pan les méfiances que leur inspi
rait l'emportement de l'émigratioll, et il parait 
q u'il eut qllelque peine a les. rassurer a cet 
egard ** . La reine s'en défiait tout autant; elle 
redoutaitsurtout Calarme comme le plus dau-

* Voyez la note ¡:¡ a la, fin du volllme . 

.. Vo:-,ez la note J3 11 la fin du volume. 
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gereux de ses ennemis"'; maís elle n'en con
jurait pas moíns sa famille d'agir avec la plus 
grande célérité pour sa délivrance. Des cet ins
tant, le parti populaire dut regarder la cour 
comme un ennemi d'autant plus a craindre 
qu'il disposait de foutes les force s de l' état; et 
le combat qui s'engageait devint un combat 
a mort. Le roi, en composant son nouveau 
ministere, ne choisit aucun homme prononeé. 
Dans l'attente de sa proehaille délivranee, il 
ne songeaít qu'a passer quelques jours encore, 
et il lui suffisait pour cela dn ministere le plus 
insignifiant. 

Les feuillants ehereherent a profiter de l' occa
sion pour se rattacher a la cour, moins, iI faut 
le dire, par ambition personnelle de partí, que 
par intéret pour le roí. Ils ne comptaient nuUe
ment sur l'invasion; ils y voyaient pour la plu
part un attentat, et de plus un périJ aussi grand 
pour la cour que pour la nation. LIs prévoyaient 
avec raison que le roi aurait suecombé avant 
que les secours pussellt arri ver; et, apres l'ín
vasion, ils redQutaient des vengeances atroces, 
peut-etre le démembrement du territoire, et 
certainement l'abolition de toute liberté. 

Lally-Tolendal, qu'on a vn qnitter la France 

• Note 14 a la fin dn vollllllc. 
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des que les deux chambres fureüt devenues 
impossibles; Malouet, qui les avait encore es
sayées lors de la révision; Duport, Lameth, 
Lafayette et autres, qui vonlaient conserver ce 
qui était, se réunirent pour ten ter un dernier 
effort. Ce parti, eomme tous les partís, n'était 
pas tres-d'aecord avec lui-meme, mais il se réu
nissait dans une seu le Vlle, eeHe de sauver le 
roí de ses fantes, et de sauver la constitution 
avee lui. Tout parti obligé d'agir dans l'ombre 
est réduit a des démarches qu'on appelle in
trigues, quand elles ne sont pas heureuses. En 
ce sellS les feuillants intriguerent. Des qu'ils 
"irent le renvoi de Servan, Claviere et Roland, 
opéré par Dumouriez, íls se rapprocherent de 
celui-ci, et lui proposerent leur alliance, a con
dition qu'il signerait le veto contre le décret 
sur les pretres. Dumouriez, peut-etre par hu
menr, peut-etre par dMant de confianee dans 
leurs moyens, et sans doute aussi par l'enga
gemellt qu'il avait pris de faire sanctíonner le 
déeret, refusa eette aHiallce , et se rendít a rar
mée, avee le désir, écrivait-il a l'assemblée, 
qu'ull coup de canon réunit toutes les opiniolls 
sur son compte. 

11 restait aux feuillants Lafayette, qui, sans 
prelldre part a leurs secretes menées, avait 
l'artagé leurs mauvaises dispositions eontre Du-
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mouriez, et voulait surtout sauver le roi, saus 
altérer la constitution. Leurs moyens étaient 
faibles. D'abord ]a cour, qu'ils cherchaient a 
sauver, ne voulait pas l'etre par eux. La reine, 
qui se confiait volontiers en Barnave, avait 
tOlljours employé les plus grandes précautions 
pour le voir, et ne l'avait jamais re~u qu'en 
secret. Les émigrés et la cour ne lui eussent 
pas pardonné de voír les constitutionnels. On 
luí recommandait en effet de ne point traiter 
avec eux, et de leut' préférer plutot les jaco
bins, paree que, disaít-on, iI faudrait transiger 
avec les premiers, et qu' on ne serait ten u a 
rien envers les seconds ". Qu'on ajoute a ces 
conseils ~ souvent répétés, la haine personnelle 
de la reine pour Lafayette, et on ,comprendra 
combien la cqur était peu disposée a se laisser 
servir par les constitutionnels ou les feuil
Jants. Outre ces répugnances de la cour a leur 
égard, il faut considérer encore la faibIesse des 
moyens qu'ils pouvaient employer contre le 
partí populaire. Latayette, il est vrai, était 
adoré de ses soldats, et devait compter sur son 
armée; mais il avait l' ennemi en tete, et it ne 
pouvait découvrir la frontiere pour se porter 
vers l'intérieur. Le vieux Luc1mer, sur lequel 

.. Voyez la note 15 a la fin du vol lime. 
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il s'appuyait, était faible, mobile, et facile a 
intimider, quoique fott brave sur les champs 
de bataille. Maís en comptant meme sur ]enrs 
moyens militaires, les constitutionnels n'avaient 
aucuns moyens cívils. La majorité de l'assem
blée était a ]a Gironde. La garde nationale Ieur 
était dévouée en partie, mais elle étai t désunie 
et presque désorganisée. Les constitutionnels 
étaient donc réduits, pour l.lser de leurs forces 
militaires, a marcher de la frontiere sur París, 
c'est-a-dire a ten ter une insurrection contre 
l'assemblée; et les insurrections, excellentes 
pour un parti violent qui prend l' offensive, 
sont funestes et inconvenantes pour un partí 
modéré qui résiste en s'appuyant Sllr les lois. 

Cependant on entoura Lafayette et on con
certa avec luí le projet d'une lettrea l'assemblée. 
Cette lettre, écríte en son Hom ,devait exprimer 
ses scntiments envers le roi et la constitution , 
et sa désapprobation contre tout ce quí tendait 
a attaquer l'un ou l'autre. Ses amis étaient l)ar
tagés; les UDS excitaient, les autres retenaient 
son úle. Mais, ne songeant qu'a ce qui pou
vait servir le roi auquel ji avait juré fidélité, iI 
écrivit la lcttre, et brava tous les dangers qui 
aHaient menacer sa tete. Le roí et la reine, 
quoique résolus a ne ras se servir de lui, le 
laisserent écril'e, paree qu'ils ne voyaient dans 



, 22 R~\'OLUTION }'RAN<,:AISF. 

t:eUe démarche qu'un échange de reproches 
entre fes amis de la liberté. La lettre arriva 
a l'assemblée le 18 .luin. Lafayette, apres avoir, 
en débutant, blamé la conduite du dernier mi
nistre, qu'il voulait, disait - il, dénoncer au 
moment ou il avait appris son renvoi, con ti
nuait en ces termes: 

« Ce n' est pas assez que cette branche .dn 
(e gouvernement soit délivrée d'une funeste in
« flucnce; la chose publique est en péril, le 
,i sort de la France repose principalement sur 
re ses représentants; la nation attend d'eux son 
« salut ; mais, en se donnant une constitution, 
« elle leur a prescrit l'unique roule par laquelJe 
« ils doivellt la sauver. » 

Protestant ensuite de son inviolable attache
meut pour la.loi jurée, iI exposait l'état de la 
France, qu'il voyait placée eutre deux especes 
d'ennemis, ceux du dehors et ceux du dedaus. 

{( Il faut détruire les UlIS et les autres; mais 
« vous n'en aurez la puissance qu'autallt que 
« vous serez constitntionnels et justes ... Regar
( oez autour de vous .. , pouvez-vous vous dissi· 
( muler qu'une faction, et, pour éviter toute 
« dénomination vague, que la faction jacobite 
« a causé tous les Ilésorol'es ? C'est elle que j'eo 
« accuse hautement! Organisée comme un em
« pire il part, dans sa métl'opole et {lans se!"> 
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« affiliations, a"euglément dirigée par quelques 
« chefs ambitieux , eette secte forme une corpo
« ration distincte au milieu du peuple fraw;ais, 
« dont elle usurpe les pouvoirs en subjuguant 
« ses représentants et ses mandataires. 

« C'est la que, dans les séances publiques, 
" l'amour des lois se nomme aristoeratie, et 
l( Ieur infraclion patriotisme; la, les assassins 
« de Desilles re«;;oi vent des triomphes; les crimes 
« de Jourdan trouvent des panégyristes; la, le 
« réeit de l'assassinat qui a souillé la ville d.e 
l( Metz vient encore d'exciter d'infernales ac
« c1amations 1 

r( Croira - t- on échapper a ces reproches en 
( se targuant d'un manifeste autriehien, on 
« ces sectaires sont nornmés? Sont-ils devenus 
«( sacrés parce que Léopold a prononeé ]eur 
( nom? et paree que nous devons combattre 
( les étrangers qui s'immiseent dans nos que
« relles, sommes - HonS dispensés de délivrer 
« notre patrie d'une tyrannie domestique? » 

Rappelant ensuite ses anciens services pour 
la liberté, énumérant les garanties qu'il avait 
données a la patrie, le général répondait de 
lui et de son armée, et déclarait que la nation 
franc;aise, si elle n 'était ras la plus vile de 
I'univers, pouvaít et devait résister :'t ]a con
j IIration des rois q ui s' étaien t coalisés contre 
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elle! « Mais, ajoutait-il, pour que lIOUS, sol ~ 
« dats de la liberté, combattions avec efficacité 
ce et mourions avec fruit pour elle, iI faut que 
« le nombre des défenseurs de la patrie soit 
(( promptement proportionné a celui de ses 
«( ad versaires, que les approvisionnements de 
c( tout genre se multiplient et facilitent nos 
« monvements; que le bien-etre des troupes, 
«( teurs fournitures, leurs paiements, les soins 
« relatifs a leur santé, ne soient plus soumis a 
" de fatales lenteurs ... etc. » Suivaient d'autres 
conseils dont voici le principal et le dernier : 
( Que le regT-Je des clubs, anéanti par vous, 
«( fasse place au regne de la loi, Ieurs usurpa
« tions a l'exercice ferme et indépendant des 
« autorités constituées, leurs inaximes désor
« ganisatrices aux vrais principes de la liberté, 
C( lenr fureur délirante au courage calme et 
« constant d'une nalÍon qui conna!t ses dmits 
«( et les défend, enfin Ieurs combinaisons sec
II taires aui véritables intérets de la patrie, 
( qui, dans ce moment de danger, doit réunir 
( lous ceux pour qui son asservissement et sa 
« ruine ne sont pas les objets d'nne atroce 
(( jouissance et d'une infame spécuIation! » 

C'était dire aux passions irritées, arretez
vous; aux partis eux-memes, immolez-volls íle 
plein gré; a un torrent enfin, ne coulez pas J 
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Mais, quoique le cOllseil fut inutile, ce ú'en 
était pas moins un devoir de le donner. La 
leure fut fort applaudie par le coté droit. Le 
coté gauche se tut. A peine la lecture en était
elle achevée, qu'il était déja question de l'im
pression el de l'envoi aux départements. 

Vergniaud demanda la parole el l'obtint. 
Selon lui, il importait a la liberté qlle M. de 
Lafayette avait jusque-Ia si bien défendue, 
qu'on fit une dictinction entre les pélitions. 
des simples citoyens qui donnaient un avis ou 
réclamaient un acte de justÍce, et les le<;ons 
d'un général armé. Celni-ci ne devait s'expri
mer que par l'organe du ministere, sans quoi 
la liberté était perdue.ll fallait en conséqnence 
passer a l'ordre elu jour. Thevenot répondit 
que l'assemblée elevait recevoir de la bouche 
de M. ele Lafayette les vérités qu'elle n'avait 
pas osé se dire a elle·meme. Cette derlliere 
observation excita un granel tumulte. Qut'l
ques membres nierent l'anthenticité de la 
lettre. (( Quand elle oe serait pas sigllée, s'é
cria M. Coubé, il n'y a que M. de Laf~lyette 
qui ail pu l'écrire.)) Guaelet demanda la paroJe 
pOUI' un fait, et soutÍnt que la lettre ne pou
vait pas etre de M. de Lafayette, paree qu'il 
parlait de la démissioll de Dumonriez, qu j 
n'avait eu líen que Je J6, et qu'elle était datt:~e 
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du 16 meme. ,(e Il serait done impossibJe, ajoute. 
« t·il, que le signataire parlat d'nn fait qui ne 
( devait pas lui etre connu. Ou la signature 
« n'est pas de lui, ou elle était ieí en blanc, 
« a la c;lisposition d'une faetion qui devait el) 
« disposer a son gré.» n se fit nne grande 
rumeur a ees mots. Guadet eontinuant, ajouta 
que M. de Lafayette était ineapable, d'apres 
ses selltiments eonnus, d'avoir écrit une lettre 
pareille. - Il dOlt savoir, dit·il, que lorsque 
Cromwell ... - Le député Dumas, ne pouvant 
plus se contenir a ce dernier mot, demande 
la parole; une longue agitation éc1ate dans 
l'assemblée. Néanmoins Guadet se ressaisit de 
la tribune, et reprend: Je disais ... On l'inter· 
rompt de nouveau.-Vous en étiez, lui dit-on, 
a Cromwell ... - (( J'y reviendrai, réplique-t-il... 
Je disais que M. de Lafayette doil savoir que 
lorsque Cromwell tenait un langage pareil, 
la liberté étaÍt perdue en Angleterre. n faut 

, 'lA L 't d ou s assurer qu un acne s es eouvert u nom 
de M. de Lafayette, ou bien prouver par un 
grand exemple au peuple fran~ais, que vous 
n'avcz pas faít un vain serment, en jurant de 
maintenir la constitution.») 

Une foule de membres attestent qu'ils re
eonnaissent la signature de M. de Lafayette, 
et, malgré cela, sa leure est renvoyée au co-
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mité des douze) pour en eonstater l'authen
ticité. Elle est aiosi privée de l'impression et 
de l'envoi aux départements. 

eette généreuse démarehe fut done tout-a
fart inutile, et devait l'etre daos l'état des es
prits. Des cet instant le général fut presque 
aussi dépopularisé que la cour; el si les chefs 
de la Gironde, plus éc1airés que le peuple, 
ne eroyaient pas Lafayette capable de trahir 
son pays, paree qu'il avait attaqué les J;ICO
bins, la masse le croyait cependant, a force 
de l'entendrc répéter dans les clubs, les jour
Ilaux et les lieux publics. 

Ainsi, aux alarmes que la cour avait inspi
rées au parti populaire, se joignirent celles 
que Lafayette provoqua par ses propres dé
marches. Alors ce partí désespéra tout-a-fait,et 
résolut de frapper la eour, avant qll' elleput met
tre a exécntion les complots dont on l'aeeusait. 

On a déja vu eornment le partí poplllain' 
était composé. En se pronon«:;ant davantage, 
il se caractérisait mieux, et de nouveaux per
sOllllages s'y faisaient remarquer. Robespíerre 
s'est déji:t faít eoonaitre aux Jaeobins, et Dan
ton aux Cordeliers. Les clubs, la municipalité 
et les sections renfermaient beaucoup d'hom· 
mes qui, par l'ardeur de leur caractere et de 
Jeurs opinions, étaient prets á tont entreprell-
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dre. De ce nombre étaiellt Sergent et PanÍs, qui 
plus tard attacherent leur llom a un événe
ment formidable. Dans les faubourgs OH re
marquait plusieurs chefs de bataillon qui s'é
talent rendus redoutables; le principal d'entre 
ellX était un brasseur de biere nommé San
terreo Par sa stature, sa voix, et une certaine 
facilité de langage, il plaisait au peuple, et 
avait acquis lIue espece de domínation dans 
le faubourg Saint-Antoine, dont il commandait 
le batailloll. Santerre s'était déja distingué a 
l'aUaque de Vincennes, repoussée par Lafayette 
en février J 791; et, comme tous les hommes 
trop faciles, il pouvait devenir tres-dangereux 
selon les inspirations du momento Il assistait 
a 10us les conciliabules qui se tenaient dan s 
les faubourgs éloignés.La, se réunissaient avec 
luí le journalíste Carra, ponrsuivi pour avoir 
attaqué Bertrand de MoIleville et Montmorin; 
un nommé Alexandre, commandant du fau
bourg Saint-Marceau; un indívidu tres-connu 
sous le nom de Fournier I'Américain; le bOIl
cher Legelldre, qui fut depuis député a la Con
vention; un compagnon orfevre appelé Ros
signol; et plusienrs autres qui, par leurs 
relations ave e la populace, remuaient tous les 
fallbourgs. Par les plus relevés d'entre eux. 
ils eommuniquaieut avec les chefs du parti 
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populaire, et pouvaienl ainsi soumettre leurs 
mOllvements a une direction supérieure. 

On ne peut pas désigner d'une maniere pré
cise eeux des députés qui eontribuaient a eette 
direetion. Les plus distingués d' entre eux étaient 
étrangers a Paris, et n'y avaient d'autre in
fluence que eeHe de leur éloquenee. Guadet, 
Isnard, Vergniaud , tous provinciaux, commu
niquaient plus avee Ieurs départements qu'a
vec París meme. D'ailleurs, tres-ardents a la 
tribune, ils agissaient peu hors de l'assemblée, 
et n'étaient point eapables de reml1er la mul
titude. Condorcet, Brissot, députés de Paris, 
n'avaient pas plus d'aetivité que les préeédents, 
et par leur eonformité d'opinion avee les dé
putés de l'Ouest el du Midi, ils étaient devenus 
Girondins. Roland, depuis le renvoi du minis
túe patriote, était rentré dans la vie privée; 
jI habitait une demeure modeste el obseure 
daos la rue Saint-Jaeques. Persuadé que la 
eour avait le projet de livrer ]a Franee et la 
liberté aux étrangers, iI déplorait les malheurs 
de son pays avec quelques-uns de ses amis, 
députés a l'assemblée. Cependant iI ne parah 
pas que l'on travaillat dans 5a société a atta
quer la cour. Il favorisait seulement l'impres
sion d'un journal-affiche, intitulé la Sentinelle, 
que Louvet, déja connu aux Jacobills par sa 

n. y 
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controverse avec Robespierre, rédigeaít dans 
un sellS tout patriotique. Roland, pendant son 
ministere, avait alloué des fonds pour éclairer 
l'opinion publique par des écrits, et c'est avec 
un reste de ces fonds qu' on imprimait la Sen
tinelle. 

Ver s cette époque, il Y avai t a Paris un jeune 
Marseillaís plein d'ardeur, de courage et d'illu- . 
sions républicaines, et qu'on nommait l'Anti
IlOÜS, tant il était beau; il avait été député par 
sa commune a l'assemblée législative, pour ré
clamer contre le directoire de son départe
ment; cal' ces divisions entre les autorités in
férieures et supérieures, entre les municipalités 
et les directoires de département, étaieut géné
raIes dans toute la France. Ce jeune Marseil
lais se nommait Barbaroux. Ayant. de l'inteUi
genee, beaucoup d'activité, il pouvait devenir 
utile a la cause populaire. Il vit Roland, el dé
plora avee luí les catastrophes dont les patriotes 
étaient menacés. lIs convinrent que le péril 
devenant tous les jours plus grand dans le Nord 
de la Franee, il faudrait, si on était réduit a la 
derniere extrémité, se retirer dans le Midi, et y 
fonder une république, qu'on pourrait étendre 
un jour, eomme Charles VII avait autrefois 
étendu son royaume de Bourges. Ils examinaient 
la carte avee l'ex-ministre Servan, et se disaient 
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que, baUue sur le Rhinet au-dela, la liberté 
devait se retirer derriere tes Vosges et la Loire; 
que, repoussée dans ces retranehements. ¡llui 
restait encore a l'Est, le Doubs, l'Ain, le RhÓ"oe; 
a rOuest la Vienne, la Dordogne; aU centre,' 
les rochers et les rivieres du LimOti~in.· ({plus 
« lojn encore, ajoutc Barbaroux lui - rltenle, 
« nOtlS avio'l'ls l' Auvergne, sesbuttes escarpées, 
« ses ravins, ses vieilles forets, et les montagnes 
« dn V day , jadis embrasées par le feu, main
« tenant COllvertes de sapins; lieux sam"ages ou 
« les hommes labollrent la neige, mais OU ils 
« vivent indépendants. Les Cévennes nous of
l( fraient encare un asile trap célebre püur 
« n'etre pas redoutable a la tyrallnie; et a l'ex
« trémité du Midi, nous trouvions pour har
« rieres l'Isere, la Durance, le Rhone depuis 
l( l..yon jusqu"a la mer, les Alpes el les remparts 
« de TouIoo. EnSo, si tous ces points avaient 
« été forcés, iI nous restait la Corse, la Corse 
« ou les Génois et les Fran<,¡ais n'ont pu natura
« lÍ:ser la tyrannie; qlli n'attend que des bras 
« pon!' erre fertile, et des philosophes pour }' é
« clairer *. » 

Il était naturel que les habitants du Midi son
geassent a se réfügier dans leurs provinces, si 

.. Mhnoires de Barbarol1x, pages 38 et 39' 

9-
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le Nord était envahi. I1s ne négligeaient cepen
dant pas le Nord, car ils convinrent d'écrire 
dans leurs départements, pour qu'on format 
spontanément le camp de vingt mille hommes, 
bien que le décret retatif a ce camp n'eut pas 
été sanctionné. lis comptaientbeaucoup sur 
Marseille, ville riche, considérablement peu
plée, et singulierement démocratique. Elleavait 
envoyé Mirabeau aux états-généraux, et depuis 
elleavaitrépandu,dans toutleMidi l'esprit dont 
elle était animée. Le maire de eette ville était 
ami de Barbarol1x et partageait ses opinions. 
Barbaroux luí écrivit de s'approvisionner de 
grains, d'envoyer des hommes' surs dans les 
départements voisins, ainsi qu'aux armées des 
Alpes, de l'ItaJie et des Pyrénées, afin d'y pré
parer l'opinion publique; de faire sonder Mon
tesquiou, général de l'armée des Alpes, et d'u
tiliser son ambition an profit de la liberté; 
en fin de se concerter avec Paoli et les Corses, 
de maniere a se préparer un dernier secours 
et un dernier asile. On recommanda en outre 
a ce meme maire de retenir le produit des ¡m
pats ponr en priver le pouvoir exécutif, et an 
besoin, pour en user contre lui. Ce que Barba
roux faisait pour Marseille, d'autres le faisaient 
pour teur département, et songeaient a s'assu
rer un refuge. Ainsi la méfiance changée en 



ASSElUBLÉE LÉGISLATIVE (1792). ] 33 

désespoir, préparait l'insurrection générale, et 
dans ces préparatifs de l'ínsurrection, une dif
ference s'établissait déja entre París et les dé
partements. 

Le maire Pétion, lié avec tous les Girondins, 
et plus tanl, rangé et proscrit avec eux, se 
trouvait, a <;ause de ses fonctions, plus en rap
port avec les agitateurs de Paris. Il avait beau
coup de calme, une apparence de froideur que 
ses ennemis prirent pour de la stupidité, et une 
probité qui fut exaltée par ses partisans, et 
que ses détracteurs n'out jamais attaquée. Le 
peuple, qui donne des surnoms a tous ceux 
dont il s'occupe, l'appelait la Verta Pétion. Nous 
avons déjit parlé de llli a l'occasion du voyage 
de. Varennes, et de la préférence que la cour 
luí donna snr Lafayette, ponr la mairie de Pa
riso I.J3 cour désira de le corrompre , et des es
croes promirent d'y réussir. Ils demallderent 
uue somme et la garderent ponr enx, sans 
avoir meme fait aupres de Pétion des ouver
tures, que son caractere connn rendait impos
sibles. La joie qu'éprouva la cour de se donner 
un soutien, et de corrompre un magistrat po
pulail'e, fut de courte durée; elle reconnnt 
hient6t qu'on l'avait trompée, et que les ver
tus de ses adversaires n'étaient pas aussi vé
uales qn'elle l'avait imaginé. 
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Pétion avait été oes premiers a penser que 
.les penchants d'un roi, né absolu, ne se modi
fient jamais. n était républicain avant meme 
que personllc songeat a la république; el dans 
la constitua!lte, il fut par conviction ce que 
Robespierre était par l'acreté de son hurueur. 
Sous la 1 égislativ e , iI se convainquit davantage 
encore de l'incorrigibilité de la cour; il se per
suada qu'elle appelait l'étranger, et ayant été 
d'abord républicain par systeme, il le devint 
alors par l'aison de sureté. Des cet instant, iI 
songea, dit-il, a favoJ'iser une nouvelIe révo
lution. Il arretait Iesmouvements mal dirigés, 
favorisait au contraire ceux qui l'étaient bien, 
et taehait surtout de les concilier avec la loi, 
dont ,1 était rigide observateur, el qu'il ne vou
lait violer qu'a l'extrémité. 

Sans bien connaltre la participation de Pétion 
aux mouvements qui.se préparaient, sans savoü· 
s'il consulta ses amis de la Gironde pour les fa
voriser, OIl peut dire, d'apres sa conduite, qu'il 
ne fit ríen pour y mettre obstacle. On prétend 
que vers la fin de juin, il se rendit chez San
tene avec Robespierre, Mauuel, procureur syn
die de la commune, Sylleri, ex-constituant, et 
Chabot, ex-capucin et député; que celui-ci ha
rangua la section des Quinze-Vingts, et lui dit 
que l'assemblée l'attendait. Quoi qu'il ell soit 
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de ces faits, il est certain qu'il fut tenudes 
conciJiabules; et il n' est pas croyable, d'apres 
lellr opinion connue et lcur conduite ultérieure, 
que les personnages qu'on vient de nommer 
se.fi.ssent un scrnpule d'y assister'l'. Des cet ins
tant, on parla dans les faubourgs d'une fete 
pour le 20 juin, anniversaire du serment du 
jeu de paume. Il s'agissait, disait-on, de plan
ter un arbre de la liberté sur la terrasse des 
fenillants, et d'adresser une pétitiOll a l'assem
blée, ainsi qu'au roi. eette pétition devait etre 
présentée en armes. On voit assez par la, que 
l'intention véritable de ce projet était d'effrayer 
le chatean par ]a vue de quarante mille piques. 

Le 16 juin, une demande formeHe fut adres
sée au conseil général de la commune, pour 
autoriser les citoyens du faubourg Saint-An
toine a se réunir le 2.0 en armes, et a faire une 
pétitioll a l'assemblée et au roi. Le conseil gé
néral de la commune passa a l'ordre du jour, 
et ordonna que son arreté serait communiqué 
au directoire et au corps municipal. Les péti
tionnaires ne se tinrent pas pour comlamnés, 
et dirent hautement qu'ils ne s'en réuniraient 
pas moins. Le maire Pétion ne fit que le 18 les 
cümmunications ordonnóes]e 16; de plus, jI ne 

• Voyt:z la HOle 16 a la fin dll volulllC. 
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les fit qu'au département et point au corps mú
nicipal. 

Le 19, le directoire du département, qu' on 
a vu se signaler dan s toutes les occasions COlJ

tre les agitateurs, prit un arreté qui défendait 
les attroupements armés, et qui enjoignait au 
commandant général et au maire d'employer 
les mesures nécessaires pour les dissiper. Cet 
arrcté fut signifié a l'assemblée par le ministre 
de l'intérieur, et on y agita aussitót la question 
de savoir si lecture en serait faite. 

Vergniaud s'opposait a ce qu'on l'entendIt; 
cependant il ne réussit point; la lecture fut 
faite, et immédiatement suivie de l'ordre du 
Jour. 

Deux événements assez importants venaient 
de se passer a l'assembJée. Le roi avaít signifié 
son opposition aux deux décrets, dont l'un 
était relatif aux pretres insermentés, et l'autre 
a l'établissement d'un camp de vingt mille 
hommes. CeHe communication avait été écou
tée avec un profond silellce. En meme temps 
des Marseillais s'étaient ptésentés a la barre 
pour y Jire une pétition. On vient de voir 
quelles relations Barbaroux entretenait avec 
eux. Excités par ses conseils, ils avaient écrit 
a Pétion pOllr lui ofIrir toutes leurs forces, et 
joint a eette offf'e une pétitioll deslÍnée a l'as-
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semblée. lis y disaient entre autres choses: 
r( La liberté franc:aise est en danger, mais le 

«( patriotisme du Midi sauvera la Franee .... . 
( Le jour de la col ere du peuple est arrivé .... . 
« Législateurs! la force du peuple est en vos 
r( mains; faítes-en usage; le patriotisme fran
( c,;ais vous demande a marcher avec des [orces 
« plus imposantes vers la capitale et les fron
« tieres ..... Vous ne refuserez pas l'autorisa
« tion de la 10i a ceux qui veulent périr pour 
(( la défendre. » 

Cette lectnre avait excité de longs débats 
dans l'assemblée. Les membres du coté droit 
soutenaient qu'envoyer cctte pétition anx dé
partements, c'était les inviter a l'illsurrcction. 
Néanmoins, l'envoi fut décrété, malgré ces ré
flexiolls fort justes sallS doute, mais inutiles 
depuis qu'on s'était persuadé qu'une révolution 
nouvelle pouvait seule sauver la France et la 
liberté. 

Tels furent les événements pendant la jour
née du 19, Les mouvements continuaient ce
pelldant dans les "faubourgs, et Santerre, a ce 
qu'on prétend, disait a ses affidés un peu in
timidés par l'arreté du directoire: Que crai
gnez-vous? La garde nationale fl' aura pas 01'

dre de tira, et M. Pétion sera la. 
A milluit le maire, soil: qu'il erút le mou-



I 38· RÉVOLUTION FRAN9AISE. 

vemellt irrésistible, soit qu'il crut devoir le 
favorisel', comme iI tit plus tard au JO aoilt, 
écrivit au directoire, et lui demanda de légiti
mer l'attroupement, en permettant a la garde 
nationale de reeevoir les citoyens des faubourgs 
dans ses rangs. Ce moyen remplíssait parfaite
ment les vues de eeux qui, sans désirer aUCUll 
désordre, voulaient cependant imposer au roí; 
et tout prouve que c'étaient en effet les viles et 
de Pétion et des chefs populaires. Le direc
toire répondit a cinq heures du matin, 20 juin , 
qu'il persistait dan s ses arre tés précédents. Pé
tion alors ordonna au commandant général de 
service de tenil' les postes an complet, et de 
donbler la garde des Tuileries; mais il ne tit 
rien de plus; et ne voulant ni renouveler ]a 
seene du Champ-de-Mars, ni dissiper l'attrou
pement, il attendit jusqu'a neuf heures du ma
tin la réunion du corps municipal. Dans cette 
réunion, il laissa prendre une décision con .. 
traire a eeHe du directoire, et il fut enjoint a 
la garde nat~onale d'ouvrir ses rangs aux péti
tionnaires armés. Pétion, en ue s'opposant pas 
a un arreté qui violait la hiérarchie adminis
tratíve, se mit par la dan s une espece de con
travention , qui luí fnt plus tard I'eprochée. 
Mais, quel que fUt le caractere de cet arrelt-, 
ses dispositions deviul'eut inutiles , cal' la gard(~ 
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nationaIe n'eut pas le temps de se former, et 
I'attroupement devint bientot si consídérabIe 
qu'iI ne fut plus possible d'en changer ni la 
forme ni la direction. 

11 était onze heures du matin. L'assembIée 
venait de se réunir dans l'attente d'un grand 
événement. Les membres du département se 
rendent dans son sein pour lui faire connaltre 
l'inutiIité de leurs efforts. Le procureur syndic 
Rrederer obtient la paro le ; iI expose q U'llIl ras
semblement extraordinaire de citoyens s'est 
formé malgré la ¡oi, et malgré diverses injonc
tions des autorités; que ce rassemblemellt pa
ratt avoir pour objet de célébrer l'anniversaire 
du 20 juin, et de porter un nouveau tribut 
d'hommages a l'assemblée; mais que si tel est 
le but du plus grand nombre, ii est a craindre 
que des malintentio:nnés veuillent profiter de 
cette multitllde pOllr appuyer une adresse au 
roi. qui ne doÍt en recevoir que SOtlS la forme 
paisible de simple pétition. Rappclallt ensuite 
les arretés <lu directoire et du conseil général 
de la commllne, les loís décrétées contre les 
attroupements armés, et ceHes qlli fixent a 
vingt le nombre des citoyens pouvant présen
ter une pétitioll, iI exhorte l'assemblée a les 
faire exécuter; «( cal', ajoutc-t-iI, aujourcl'hui 
(( des pétiliounaires armés se portent ici par un 
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« mouvement civique, mais demain il peut se 
« réuuir une foule de malveillants, et alors je 
« vous le demande, messieurs, qu'aurions-nous 
« a leur di re ? ... » 

Au milieu des applaudissements de la droite 
et des murmures de la gaudul, qui, en improu
vant les alarmes et la prévoyance du départe
ment, approuvait évidemment l'insurrection, 
Vergniaud monte a la tribune , et fait observer 
que l'abus dont le procureur syndic s'effraie 
ponr l'avenir, est déja établi; que plusieurs 
fois on a rec;u des pétitíonnail'es armés, qu'on 
leur a permis de défiler dan s la salle; qu' on a 
eu tort peut-etre, mais que les pétitionnaires 
d'aujourd'hui auraient raison de se plaindre si 
on les traitait différemment des autres; que si, 
comme on le disait, ils voulaient présenter une 
adresse au roi, sans doute ils lui enverraient 
des pétítionnaires sans armes; et qu'au reste, 
si on redoutait quelque danger pour le roi, on 
n'avait qu'a l'entourer et lui envoyer une dé
pntation de soixante membres. 

Dumolard admet tout ce qu'a sontellu Ver
gniaud, avone l'abus établi, mais soutient qu'i! 
fant le faire cesser, dan s cette occasion sur
tout, si l'on ne vent pas que l'assemblée et le 
roi paraissent, aux yeux de l'Europe, les es
claves d'une faction dévastatl'ice. Il demande, 
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eomme Vergniaud, l'envoi d'une députation, 
mais il exige de plus que la municipalité et le 
département répondentdesmesures prises pour 
le maintien des lois. Le tumulte s'aeeroit de 
plus en plus. On annonce une lettre de San
terre; elle est lue au milieu des applaudisse
ments des tribunes.-Les habitants du faubourg 
Saint-Antoine, portait ceUe ¡eUre, célebrent 
le 20 juin; on les a ealomniés, et ils deman
dent a etre admis a la barre de l'assemblée, 
pour confondre leurs détracteurs, et prouver 
qu'ils sont toujours les hommes du 14 juil
let. 

Vergnialld répond ensuite a Dumolard que 
si la loi a été violée, l'exemple n'est pas nou
veau ; que vouloir s'y opposer ectte fois, ee 
serait renouveler la seene sanglante du Champ
de-Mars; et qu'apres tout, les sentiments des 
pétitionnaires n'ont rien de répréhensible. Jus
tement inquiets de l'avenir, ajoute Vergniaud, 
ils veulent prouver que, malgré toutes les in
trigues ourdies cl)ntre la liberté, ils sont tou
jours prets a la défendre. - leí, eomme on le 
voit, la pensée véritable du jour se déeouvrait, 
par un effet ordinaire de la discussion. Le tu
multe eontinue. Ramond demande la parole, 
et .il faut un décret pour la lui obtenir. Dans 
ce moment OH annonce que les pétitionnaires 
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sont au nombre de huit mille. - ICs sont huit 
mille, dit Calvet, et IlOUS ne sommes que sept 
cent quarante-cinq, retirons-nous. - A I'or
dre! a l'ordre! s'écrie-t-on de toutes parts. Cal
vet est rappelé a l'ordre, et OH presse Ramortd 
de parler, paree que huit mille citoyens atten
dento -Si huit mille citoyens attcndent, dit-il, 
vingt-quatre millions de Fran<;;ais ne m'atten
dent pas moins. 11 renouveHe alors les raÍsons 
données par ses amis du coté droit. Tout-a
coup les pétitionnaires se jettent dan s la salle. 
L'assemblée indignée se leve, le président se 
couvre, et les pétitionnaires se retirent avec 
docilité. Vassemblée satisfaite consent alors a 
les recevoir. 

eette pétition, dont le ton était des plus 
audacieux, exprimait l'idée de toutes les pé
titions de cette époqne: « Le peuple est pret; 
« il n'aUend que vous; i} est disposé a se ser
« vir de grands moyens pOUI' exécuter l'arti
« ele 2 de la déclaration des droits, résiStance 
« ti l'oppression .... Que le~ plus petit nombre 
« d'entre vous qui ne s'unit pas a vos senti
(! ments et aux natres, purge la terre de la li
«berté, et s'en ail1e a Coblentz .... Cherchez 
«( la cause des maux quí nOlls menacent; si 
« eHe dérive du ponvoir exécutif, qu'il soit 
(1 anéanti! ... ») 
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I,e présiden t, apres une réponse 0.1 iI pro
met aux pétitionnaires la vigilance des repré
sentants du peuple, et Ieur recommande 1'0-
béissance aux lois, Ieur accorde au nom de 
l'assemblée la permission de défiler devant 
elle. Les portes s'ouvrent alors, et le cortége, 
qui était dans le moment de trente mille per
sonnes an moins, traverse la salle. On se figure 
facilement tout ce que peut produire 1'imagi
nation du peuple livrée a elle-meme. D'énor
mes tables portant ]a déclaration des droits 
précédaient la marche; des femmes, des en
fants dansaient autour de ces tables en agitant 
des branches d'olivier et des piques, c'est-a
<lire ]a paix ou la guerre, au choix de l'en
nemi; ils répétaient en chceur le fameux fa ira. 
Venaient ensuite les forts des halles, les ou
vriers de toutes les classes, avec de mauvais 
fusils, des sabres et des fers tranchants placés 
au hout de gros batons. Santerre, et le mar
quis de Saint-Hurugues déja signalé dans les 
jOllrnées des 5 et 6 octobre, marchaient le sa
bre nu a Ieur tete. Des bataillons de la garde 
nationaIe suivaient en bon ordre, pour COIl
tenir le tumulte par leur présence. Apres, ve
ua¡ent encore des femmes, suivies d'autres 
hommes armés. Des banderoles flottantes por
taient ces lllots : La cOflstitutioll ou la mort. 
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Des culottes déchirées étaient élevées en l'air , 
allx cris de vil'ent les sans-culottes! Enfin un 
signe atroce vint ajouter la férocité a la Lizar
rerie du spectacle. Aa bout d'une pique était 
porté un creur de vean avec cette inscriptioIl : 
Cmur d'ar¡slocrate. La douleur et l'indigna
tion éclaterent a cette vue : sur-le-champ l' em
bleme affreux disparut, mai:; pour reparaitre 
encore aux portes des Tuileries. Les applau
dissements des tribnnes, les cris du peuple 
qui traversait la salle, les chants civiques, les 
rnmeurs confllses, le siJence plein d'anxiété 
de l'assemblée, composaient une sccne étrange, 
et affligeante pour les députés meme qui 
voyaient un auxiliaire dans la multitude. Hé
las! pourquoi fallt-iI q'ue clans ces temps de 
discordes, la raison ne suffise pas! pourquoi 
ceux qui appelaient les barbares disciplinés du 
Nord, obligeaient-ils leurs adversaires a appe
ler ces mItres barbares indisciplinés, tour-a
tour gais ou féroces, qui pullulent au sein des 
villes, et croupissent au-dessous de la civilisa
tion la plus brillante! 

Cette scene dura trois heures. Enfin Santerre, 
reparaissant de llouveau ponr faire a l'assem
blée les remerciments du peuple, lui offrit un 
drapeau en signe de reconnaissance et de dé
vouement. 
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La multitllrle en ce moment voulait' entrer 

dans le jardin des Tnilcries ,dont les grilles 
étaient fermées. De nombreux détachements 
de la garrle nationale elltouraient le chateau, 
et, s'étendant en ligne depuis les feuillants 
jusqu'a la riviere, présentaient un front impo
santo Un ordre dn roi fit ouvrir la porte dn 
jardin. Le peuple s'y précipitant aussitot, dI'>:"" 
fila SOtlS les fenetres du palais ,et devant ,les 
rangs de la garde nationale, sans aucune dé
monstration hostil e , mais en criant : d bas Ú' 
veto~ VifJellt les sans-culottes ! Cependa'nt que}:.:, 
ques inrlividus ajoutaient en parlant du roí'; 
-Pourquoi ne se montre-t-il pas? .. Nous: ne; 
voulous lui faire aUClln mal.-Cet aneien mot,: 
on le trompe, se faisait entendre quelquefois 
encore, mais rarement. Le peuple, .prompt a 
recevoir l' opinion de ses chefs, avaítdésespéré 
comme cux. 

La multitude sortit par la porte du jardín 
qui donne sur le Pont-Royal, remonta le quai, 
et vint, en traversant les gllichets du Louvre, 
occuper la place du Carrousel. Cette place, 
aujourd'hui si vaste, était alors coupée par une 
foule de tues , qui formaient des especes de 
chemins couvel'ts. Au lieu de cette cour ¡m
mense qui s'étend entre le chateau et la grille, 
etdept¡js une aile jusqu'a l'autre, se trouvaient 

JI. 10 
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de pe tites cours séparées par des mura et des 
habitations; d'antiques guichets leur donnaient 
ouvertUl'e sur le Carrousel. Lepeuple inonda 
tous les alentours, et se présenta a la porte 
royale. L'enti'ée lui en fut défendue : des of
ficieJrs muriicipaux le haranguerent, et paru
Feat le. .dédder a se retirer. On prétend que, 
dans cet instant, Sallterre, sortant de l'assem
blée, ou il était demeul'é le dernier pour offrir 
un drapeau, ranima les dispositions du peuple 
déjit, I'alcnlies, el fit placer le canon devant la 
porte. Il étart pres de quatre heures : deux 
officiers municipaux leverent tout-a-coup la 
con$igne; alors les forces qui étaient assez 
GQosidérables sur ce point, et qui consistaient 
ea oot¡üIJops de la garde nationale et en plu
slcn __ s .dé~achem't}J¡lts de. . .gendarmeríe, furent 
patalysées. Le peuple se précipita pele-mele 
dans la cour, et de la dans le vestibule du 
ch~te~u. Santerre, menacé, dit-on, par deux 
támoins, d'etre accnsé de ceUe violation de 1 .. 
demeure royale, s'écria, en s'adressant au:&. 

a,ssaillants : Soyez témoins que je rifuse de 
marcher dans les apparlements du rOl. Cette 
iutel'pellation n'arreta pas la multitude, qui 

. t. To.us les témoins cntendus oot été o'aceord 5Ul' ce 
fait, et l'I~onLvarté que sur le nom des officiers munlcipallx. 
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avait pris l'élan; elle se répandit dallS toutes 
les parties du ch:heau, l'envahit par tous les 
escaliers, et transporta, a force de bras, une 
piece de canon jusqu'au premier étage. Au 
meme instant les assaillants se mirent a atta
quer, a coups de sabre et de hache, les portes 
qui s'étaient fermées sur eux. 

Louis XVI, dans ce moment, avait renvoyé 
un grand nombre de ses dangereux amis, qui, 
sans pouvoir le sauver, l'avaient compromis 
tant de fois. lIs étaient accourus, mais il les fit 
sortir des Tuileries, ou leur présence ne pou
"ait qu'irriter le peuple sans le contenir. Il 
était resté avec le vieux maréchal de Mouchy, 
le chef de bataillon Acloque, quelques servi
teurs de sa maison, et plusieurs officiers dé
voués de la garde nationale. C'est alor5 qu'on 
entendít les cris du peuple et le bruit des 
COllpS de hache. Aussit6t les ofticiers de la 
garde nationale l'entourent, le supplicllt de se 
montrer, en luí promettant de mourir a ses 
catés. Il n'hésite pas, et ordollne d'ollvrir. Au 
meme instant le panneau de la porte vicnt 
tomber a ses pieds sons un coup violento On 
ouvre enfin, et OH apen;oit une fon':t de pi
queset de Lalonnettes.-Me voici, ditLouisXVI 
en se mOlltrant a la foule déchalnée. Ceux qui 
l' entourent se presseut autour ele lui _, et lui 

10. 
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lont UlI rempartde Icur corps.-Respectez votI'<! 

roí, s'écrient-ils; et la multituJe, qui lI'avait 
cerlainement aueun but, et a laquelle on n'en 
avaLt indiqué d'autre qu'une invasion mena
<;ante, ralentit son irruption. Plusieurs voix 
annoneent une pétition, el demandent qu' elle 
soit éeoutée. Ceux qui entourent le rOL l'en
gagent alors a passer daus une salle plus vaste, 
afin de pouvoil' entendl'e eette leeture. Le peu
pIe, satisfait de se voir obéi, suit le prince, 
qu'on a .l'heureuse idée de placer dans l'em
brasure d'une fenetre. 011 le fait montel' sur 
une banquette; OH en dispose plusieurs de
vant luí; on y ajoute une table; tous ceux qui 
l'aecompagnent se rangent autour. Des grena
diers de la garde, des offieiers de la maison, 
viennent allgmenter le nombre de ses défen
seurs, et composent un rempart derriere le
quel il peut éeouter avee moins de danger ce 
terrible plébiscite. Au milieu du tumulte et 
des cris, on entend ces mots souvent répétés : 
Poinl de veto! point de prétres! poitlt d'a
rislocrales! le camp sous Paris! Le boucher 
Legendre s'approche, et demande en un la n
gage populaire la sanction du décret. - Ce 
n'est ni le Jieu ni le moment, répond le roi 
avec fermeté; je ferai tout ce qu'exigera la 
constitutioll. - Cette résistancc produit son 
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{.,ffet, Fz've la nation! vive la nation! s'écrient 
les assaillants. - Oui, reprend Lonis XVI, vive 
la natiofl ! je suis son meilleur ami. - Eh bien! 
faites-Ie voir, lui dit un de ces hommes, en 
lui présentant un bonnet rouge an bout d'une 
pique. Un refus était dangerenx, et certes la 
dignité ponr le roí ne consistait pas a se faire 
égorger en repoussant \In vaín signe, mais, 
comme íl le 6t, a soutenir avec fermeté J'as
saut de la multitude. Il met le bonnet sur sa 
{he, et l'approba.tion est générale. Comme 
il étouffait par l'effet :,de la saison et ele la 
fouJe, l'un de ces hommes a moitié ivre, 
qui tenait un verre et une bOl1teille, lui offre 
a boire. Le roi craignait depuis long-temps 
d't~tre empoisonné : cependant il boít sans hé
siter, et il est vivement applaudi. 

Pendant ce temps , madame Elisaueth, qui 
aÍmait tendrement son frere, et qui seule de· 
la famille avait pu arriver jllsqu'a lui, le slIi
vaít de fenetre en fenetre, pour partager ses 
dangers. Le peuple en la voyant la prit ponr 
la reine. Les cris vaila I'Autrichienne, reten
tirent d'une maniere effrayante. Les grenadiers 
nationaux qui avaíent entouré la princesse 
voulaient détromper le peuple.-Laissez-Ie, dit 
cette sreur généreuse, Jaissez -le dans son er
reur, et sauvez la reine! 
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La reine, entourée de ses enfants, n'avait 
pu joinclre son royal époux. Elle avait fui des 
appartements inférieurs, était accourue dans 
la salle du conseil, et ne pouvait parvenir 
jusqu'au roí, a cause de la foule qui obstruait 
tout le chatean. Elle vouIait se réullir a lui, 
et demandait avec instance a etre conduite 
dans la salle ou il se trouvait. On était par
ven u a l'en dissuader, el, rangée derriere la 
table du eonseil ave e quelques grenadiers, 
elle voyait défiler le peuple, le creur plein 
d'effroi, et les yeux humides des larmes qu'elle 
retenait. A ses cOtés sa filIe versait des pleurs ; 
son jeune fils, effrayé d'abord, s'était rassuré 
bieniot, et sonriait avec l'heureuse ignorance 
de son age. On lui avait présenté un bonnet 
rouge, que la reine avait mis sur sa tete. 
Santerre , pIacé de ce coté, recommandait le 
respect au peuple, et rassurait la princesse : 
il lui répétait le mot accoutllmé et malhellreu
sement inutile , Madame, on vous trompe, on 
vous trompe. Pllis, voyant le jeune prince qui 
était aecablé sons le bonnet rouge, cet enfant 
étouffe, dit-il ; et iIle déIivra de eette ridieule 
coiffure. 

En apprenant les dangers du chatean, des 
tléputés étaient accourus aupres du. roi, et 
parlaient an peuple pour l'inviter an respecto 
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D'autres s'étaient rendus a l'assemblée pour 
l'instruire de ce qui se passait; et l'agitatioll 
s'y était augmentée de l'indignation du coté 
droit, et des effol'ts du coté gauche poul' excu
ser eette irruption dans le palais du nlonarque. 
Une députation avait été décrétée sans con tes
tation , et vingt-qualre membres étaient partís 
pour entourer le roi. La députation devait etre 
renouveIée de demi - heure en demi - heure , 
puur tenir l'assemblée toujours instruite des 
événements. Les dépntés envoyés parlerent 
lour-a-tour, en se faisant élever sur les épaules 
des grenadiers. Pétion parut ensuite, et fut 
i:wcusé d'etre arrivé trop tardo Il assura n'avoir 
été averti qu'a quatre heures et demie de l'in
vasion opérée a quatre ; d'avoir mis une demi
heufe flOur arriver auchateau, et d'avoir en 
ensuite tant d'obstacles a vaincre, qu'il n'avait 
pu etre rendu aupres du roi avant cinq heures 
et demie. Il s'approcha du prince: - Ne crai
gnez ríen, lui dit - iI, vous eles au mílieu du 
peuple. Louis XVI, prenant alors la main d'un 
grenadier, la posa sur son cceur en disant: 
« Voyez s'il hat plus vite qu'a l'ordinaire.» eette 
noble réponse fut fort applaudie. Pétion monta 
ennn sur un fauteuil, et, s'adressant a la foule, 
lui dit qu'apres avoir fait ses représentations 
au rói~ il ne lui I'estait qu'a se retil'er sans 
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tumulte, et de maniere a ne pas souiJler eette 
journée. Quelques témoins prétendent que 
Pétion dit, sesjustes représentations. Ces mots 
ne prouveraient au surplus que le besoin de 
ne pas blesser la multitude. Santerre joignit 
son illfluellce a la sienne, et le chateau fut 
bientot évacué. La fonle se retira paisiblement 
et. avec ordre. I1 était environ sept heures 
du soir. 

A ussitot le roí, la reine, sa sU!ur , ses enfants 
se réllnirent en versant un torrent de larmes. 
Le roi, étourdi de eette seene, avait encore 
le bonnet rouge sur sa hhe ; íl s'en aper<¿ut 
pour la premiere fois depuis plusieurs heures, 
el il le rejeta avee indignatioll~ Dans ce mo
ment, {le nouveaux députés arriverent pour 
s'informer de l'état du chateau. La reine, le 
parcourant avec eux , leur montrait les portes 
enfoncées, les meubles brisés, et s'exprimait 
avee douJeur sur tant d'outrages. Merlin de 
Thionville, l'lln des plus ardents républicaills, 
était du nombre des députés présents; la rein'e 
aperc;utdes larmes dans ses yeux. «Vous pleurez, 
« lui dit-elle, de voir le roi et sa [amille trai
« tés si cruellement par un peuple qll'il a tou
c( jOllrs voulu rendre heurellx. - Il est vrai, 
(( mauame, répondit Merlin, je pleure sur les 
rí malheurs d'une femme beBe, sensible et 
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« mere de famiHe; mais, ne v()us y méprellez 
(( poillt, iI n'y a pas une de mes larmes pour 
r( le roi ni pour la reine: je hais les rois et les 
«( reines .... * » 

• Voyez Mme Campan, tome 11, page :lI5. 
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CHAPITRE IV. 

Suites de la journée du 20 juin. - Arrivée de Lafayette 
a Pat'is; ses pla¡ntes a I'assemblée. - Bruits de guerre; 
invasion prochaine des Prussiens; diseours de Vér
gniand. -Réconciliation de tous les par ti s dans le sein 
de l'assemblée, le 7 juillet. - La patrie est dédarée en 
danger. - Le département suspend le maire Pétion de 
ses fonctions.-Adresses mena~antes r.ontre la royauté. 
- Lafayette propose au roi un projet de fui te. -
3' aniJiversaire du 14 juillet; description de la f~te. -
Préludes d'une nouvel1e révúlutlon, -Comité insur
rectionneJ. - Détails sur les plus célebres révolution
naires a ccUe époque; Cam. Desmoulins, Marat, Ro
bespierre, Danton. - Projets des amis du roi pour le 
sauver. - Démarches des députés girondins pour éviter 
une insurrection. 

LE lendemain de eette journée ínsurrectioll
nelle dn 2.0, dont nous venons de retracer les 
principales circonstances, París avait encore 
un aspect mena~ant, et les divers partis s'agi,. 
terent avec plus de violence. L'indignation dut 
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etre générale chez les partisans de la cour, qui 
la regardaient comme outragée, et chez les 
constitutionnels, qui eonsidéraient eette inva
sion eomme un attentat aux Iois et a la tran
qllillité publique. Le désordre avait été grand, 
mais on l'exagérait encore: on supposait qu'il 
y avait eu le projet d'assassiner le roi, et que 
le complot n'avait manqué que par un heu
reux hasard. Ainsi, par une réactiou naturelle, 
la faveur du jour était toute pour la famille 
royale, cxposée la .veille a tant de dangers et 
d'outrages, et une extreme défaveur régnait 
contre les auteurs supposés de l'insllrreetion. 

Les visages étaient mornes dans l'assembléc ; 
quelques déplltés s'éleverent avee force eontre 
les événemellts de la veiUe. M. Bigot proposa 
une loi contre les pétitions armées, et contre 
l'usage de faire défiler des bandes dan s la salle. 
Quoiqu'il existat déja des loís a cet égard , on 
les renollvela par un décret. l\I. Daveirhoult 
vou]ait qu' on inform:h contre les perturba
teurs.- Informer, luí dit-on, contre quarante 
mille hommes! - Eh bien, reprit-il, si on ne 
peut distingller entre quarante mille hommes, 
punissez la garde , qui ne s'est pas défendue; 
mais agissez de qllelque maniere. - Les minis
tres vinrent ensuite faire un rapport sur ce 
qui s'était passé , et une discussion s'éleva sur 
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la nature des faits. Un membre de la droite , 
sur le motif que Vergniaud n'était pas sllspect, 
et qu'il avait été témoin de la scene, voulut 
qu'il parlat sur ce qu'il avait vu. Mais Ver
goiaud ue se leva point a cet appel, et garua 
le silence. Cependant les plus hardis du coté 
gauche secouerent cette contrainte , et repri
rent courage vers la fin de la séance. Ils ose
reot meme proposer qu'on examinat si, dan s 
les décrets de circonstance , le veto était né
cessaire. Mais cette proposition fut repoussée 
par une forte majorité. 

Vers le soir, on craiguit une nouvelle scene 
semblable a eelIe de la veille. Le peuple se 
retirant avait dit qll'il reviendrait, et on crut 
qu'iL voulait tenir promesse. Mais, soit que ce 
fut un reste de l'émotion de la veille, soit 
que, pour le moment, cette nouvelle tentative 
fut désapprouvée par les chefs du partj pOpll
laíre, 011 l'arreta tres-facilement; et Pétion 
courut rapidement au chateau prévenir le roi 
que l'ordre étaít rétabli, et que le peuple, 
apres lui avoir fait ses représentations, était 
calme et satisfait. - Cela n'est pas vrai, luí 
dit le roi. - Sire .... - Taisez-vous. - Le ma
gistrat du peuple n'a pas a se taíre, quand 
il fait son devoir, et qu'il dit la vérité. - La 
tranquillité de París repose sur votre tete. -
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Je connais mes devoirs ; je saurai les obser
ver. - C'est assez : allez les remplir, retirez
vous. 

Lé roi, malgré une extreme bonté, était 
susceptible de mouvements d'humeur , que les 
courtisans appelaient coups de boutoir. La vue 
de Pétion, qu'on accusaít d'avoir favorisé les 
'Brenes de la veille, I'irrita, et produisit la con
versatíon que nous venons de rapporter. Tou. 
París la connut bientot. Deux proclamations 
furent inímédiatement répandues, l'une du 
roí et l'autre de la municipalité; et il sembla 
'que ces deux autorités entraient en Intte. 

La municipalité disait aux citoyens de dl:'
metlrer calmes, de respecter le roi, de respec
ter et de faire respecter l'assemblée nationale; 
~le ne pas'se réunir en armes, paree que les 
tois le défendaient, et surtout de se défier des 
malintentionués qui tachaient de les mettre 
de nouveau en mouvement. 

On répandait en effet que la cour cherchait 
a soulever le peuple une seconde fois, pour 
avoir l' occasion de le mitrailler. Ainsi le cha
teau supposait le projet d'un assassinat, les 
faobourgs supposaient celui d'lln massacre. 

Le toi disait : (( Les FralH;ais n'auront pas 
(( appris' sans douleur qu'une multitude égarée 
l( par quelques factiellx, est venue a main ar-
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« mée dans I'habitation du roí .... Le roi n'a 
fe opposé aux menaces et aux insultes des fac
« tieux que sa conscience et son amour pour 
(, le bien publico 

( Il ignore quel sera le terme ou ils vou
« dront s'arréter, mais, a quelque exces qu'ils 
« se portent, ils ne lui arracheront jamais un 
« consentement a tout ce qu'il croira contraíre 
« a l'intéret public , etc ... 

ce Si ceux qui veulent renverser la monarchie 
(l ont besoin d'un críme de plus, íls peuvent le 
f( commettre ... 

« Le roí ordonne a lous les corps adminis
« tratifs et municipalítés, de veiller a la sureté 
«( des personnes et des propriétés. » 

Ces langages opposés répondaíent aux deux 
opinions qui se formalent alor6. Tous ceux que 
la conduite de lá cour avait (lésespérés, n'en 
furent que plus irrités contre elle, et plus dé
cidés a déjouel" ses projets par tons les moyens 
possibles. Les sociétés populaires, les munici
palités, les horn mes a piques, une portion de la 
garde nationale, le coté gauche de l'assemblée, 
comprirent la proclamation du maire de Paris, 
et se promirent de n'etre prudents qu'autant 
qü'ille faudrai.t pour ne pas se faire mitrailJer, 
sans résultat décisif. Incertains encore sur les 
moyens a etlployer, ils attendaient, pIeins de 



160 RÉVOLUTION FRANyAlSE. 

la meme méfiance et de la meme aversion. 
Leur premier soin fut d'obliger les ministres a 
comparaitre devant l'assemblée, pour relldre 
compte des précautions qu'ils avaient prises 
sur deux points essentiels : 

10 Sur les troubles religieux, excités par les 
pretres; 

2
0 Sur la sureté de la capitale ; que le camp 

de vingt mille hommes, refusé par le roi, était 
destiné a couvrir. 

Ceux qu' on appelait aristocrates, les consti
tutionnels sinceres, une partie des gardes na
tionales, plusieurs provinces, et surtout les 
directoires de département, se prononcercnt 
dans cette occasion, et d'une maniere énergi
que. Les loís ayant été violées, ils avaient tout 
l'avantage de la paro le , et ils en us~rent hau
tement. Une foule d'adresses arriverent au roi. 
A Rouen, a París, on prépara une pétitioll qui 
fut cou verte de vingt miIle signatures, et qui 
fut associée dans la haine du peuple a ce He 
déja signée par huit mille Parisiens, contre le 
camp sous Paris. Enfin une iuformatÍon fut 01'

donnée par le département, contre le maire 
Pétion et le procureur de la commune Manuel, 
accllsés tous deux d'avoir favorisé, par leur 
inertie, l'irruption du 20 juin. On parlait, dans 
ce moment, avec admiratioD de l;:onduite du 

f , ., 
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roi pendant cette fatale journée; il Y avait un 
retour général de l'opinion sur son caractere, 
qu'on se reprochait d'avoir soup~onné de fai
blesse. Mais on vit bientot que ce courage passif 
qui résiste, n' est pas cet autre courage actif, 
entreprenant, qui prévient les dangers, au lien 
de les attendre avec résignation. 

Le parti constitutioIlllel s'agita aussi avec la 
plus extreme activité. 1'OI1S ceux qui avaient 
entouré Lafayette pour concerter avec luí Ja 
leUre du 16 juin, se réunirent encore, afin de 
ten ter une grande démarche. Lafayette avait 
été indigné en apprenant ce qui s'était passé 
au chateau; et on le trouva parfaitement dis
posé. On lui fit arriver plusieurs adres ses de 
ses régíments, qui témoignaient la meme indi
gnation. Que ces adres ses fussent suggérées 011 

spontanées, iI les interrompit par un ordre du 
jour, en promettant d'exprimer luí - meme et 
en personne les sentiments de toute l'armée. Il 
résolut done de venir répéter au corps législa
tif ce qu'il lui avait écrit le 16 juin. Il s'en
tendit avec Luckner, faciJe el conduire eomme 
un vieux gnerrier, qni n'était jamais sorti de 
son campo Il lui fit écrire une lettre destinée 
au roí, et exprimant les memes sentiments qu'il 
allait fai¡'e connaitre de vive voix, el la barre 
dn corps législatif. n prít ensuite toutes les 

n. J J 
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mesures nécessaires pour que son absence ne 
put nuire aux opérations militaíres, et il s'ar
racha a l'amollr de ses soldats, pour se rendre 
a París au milieu des plus grands dauge¡·s. 

Lafayette comptait sur sa fidele garde natio
nale, et sur un nouvel élan de sa parto 11 comp
taitaussi sur la cour, dont iI ne pouvait craindre 
l'inimitié, puísqu'il veuait se sacrifier pour elle. 
Apres avoir prouvé son amour chevaleresque 
pour la liberté, iI voulait prouver son attache
ment sincere au roi, et dans son exaltation 
héroique, il est probable que son creur n'était 
pas insensible a la gloire de ce dOllble dévoue
mento Il arriva le 28 jllin au matin; le bruit 
s' t'n répandit rapidement, et partout OH se di
sait av~c étonnement et curiosité, que le gé
néral Lafayettc étai t a Paris. 

Avant qu'ilarrivat, l'assemblée avait été agitée 
par un grand nombre de pétitions contraires. 
CeHes de Rouen, du Havre, de rAin, de Seine
et-Oise~ duPas-de-Calais, de l'Aislle, s'élevaient 
contre les exces du 20 juin; celles d'Arras , de 
l'Hérault, semblaient presque les approuver. 
On avait lu, d'uDe part, la lcttre de Luckner 
pour le roi, et de l'autre des placards épollvan
tables contre lui. Ces di verses Iectures avaient 
excité le trollbIe, pendant pIusieurs jours. 

Le 28, une foule considérable s'était porl{~c 
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a I'assemblée, espérallt que Lafayette, dont on 
ignorait encore les projets, pourrait y paraitre. 
En effet, on annonce vers uue heure et demie 
qu'il demande a etrc admis a la barre. 11 y est 
accueilli par les a pplaudissements du coté droi t • 
et par le· silence des tríbunes et du cOté. gau
che. 

« Messieurs, dit-íl, je dois d'abord vous as
( surer que, d'apres les dispositions concertées 
{( entre le maréchal Luckner et moi, ma pré
( sence ici ne compromet aucunement ni le 
« succes de nos armes, ni la sureté de I'armée 
« que j'aí I'honneur de commander. II 

Le général annonce ensuite les motifs qui 
l'amenent. On a soutellu que sa lettre n'était 
pas de lui ; il vient l'avouer, et il sort pour faiIle 
cet aveu da míliea de son camp, OU l'entoure 
l'amour de ses soldats. Une raison plus puis
sante 1'a porté a eeHe démarehe: le 20 juina 
excité l'indignatioll de son armée, quí lui a 
présenté une multitude d'adresses. Il les a in~ 
terdites, et a pris I'engagement de se faire 
l'organe de ses troupes aupres de l'assemblée 
nationale. Déja, ajoute-t-il, les soldats se de
mandent si c'est vraiment la cause de la liberté 
et de la constitution qu'ils défendent. 

Il supplie l' assemblée nationale, 
ID De poursuivre les instigateurs du 20 juin ; 

JI. 
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2° De détruire une seete qui envahit la sou
veraineté nationale, et dont les débats puhlicf> 
ne laissent aueun doute sur l'atroeité de ses 
projets; 

3° Enfin de faire respecter les autorités. et 
de donner aux armées l'assurance que la COIlS

titution ne recevra aueune atteinte au dedans, 
tandis qu'elles prodiguent leur sang pour la 
défendre au dehors. 

Le président lui répond que l'assemhlée ser'a 
fidele a la loi jurée, et qu' elle examinera sa pé
tition. Il est invité aux honneurs de la s(~anc('. 

Le général va s'asseoir sur les banes de la 
droite. Le député Kersaint observe que c'est 
au hane des pétitionnaires qu'il doit se placer. 
Ouí 1 non! s'écrie-t-onde toutes parts. Le gé
néral se leve modestement, et va se remIre 
au hane des pétitionnaires. Des applaudisse
ments nomhr(~ux l'accompagnent a cette place 
nouvelle. Gnadet prend le premier la parole, 
et, usant d'un détour adroit, il se demande si 
les ennemÍs sont vaincus, si la patrie est di-
livrée, 'puisque M. de Lafayette est a París. 
Non, répond-il, la patrie n'est pas délivrée ~ 

notre situatlOli n'a pas changé, et cependant 
le général de l'une de nos armées est a París! 
- Il n'examinera pas, continue-t-il, si M. de 
Lafayette, qui ne voit dans le peupie fraw;:ais 
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que des f;\ctieux entollrant el mena<¡ant les au
torítés, n' est pas luí - meme entollré d'un état
major qui le circonvient; mais il fera observer 
a M. de Lafayette qu'iI manque a la cOllstitu
tion en se faisant l'organe d'une armée léga
lement incapabIe de délibérer, et que proba
blement aussi, il a manqué a la hiérarchie des 
pouvoirs militaires, en venant a Paris san s 
l'autorisation dll ministre de la guerreo 

.En conséquellce, Guadet demande que le 
ministre déclare s'il a donné un congé a M. de 
Lafayette, et que, de plus, la cornmíssion ex
tl'aordinail'e fasse un rappol't sur la question 
de savoír si un général pourra entrctenir l'as
sernblée d'objets purernent politiques. 

Rarnond se présente pour répondre a Gua
deL Il cornmence par une observatíon bien 
llaturelle et bien souvent applicable, c'est que 
suiv::tllt les circollstanC€s, on varie fort sur 
l'illterprétation des 10is. (( Jamais, dit - il, on 
n'avait été si scrupuleux sur l'existence e1u 
droit de pétition. Lorsque récernment encore 
une foule armé e se présenta, on ne lui de
manda point quelle était sa miss ion ; on ne lui 
reprocha point d'auenter, par l'appareil des 
armes, a l'indépendance de l'assemblée; el 
10rsque M. de Lafayettc, qui, par sa vie en-, 
tiere, est pOllr l'Amérique et pour l'Europe, 
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l' étendard de]a liberté, lorsqu'il se présente, 
les soupc;;ons s'éveillent! ... S'il y a deux poids 
et deux mesures, s'il y a deux manieres de 
considérer les choses, qu'il soit permis de faire 
quelque acception de personne, en faveur du 
fils ainé de la liberté!... » 

Ramond vote ensuite pour le renvol de la 
pétition a la commission extraordinaire, afin 
d'examiner, non la conduite de Lafayette, mais 
sa pétition elle-meme. Apres un grand tu multe, 
apres un double appel, la motion de Ramond 
est décrétée. Lafayette sort de l'assemb]ée en
touré d'un cortége nombreux de députés et de 
soldats de la garde nationale, tous ses parti
sans et ses al1ciens compagnons d'armes. 

C'était le moment décisif pour luí, pour la 
cour et pour le partí populaire; iI se rend au 
chateau. Les propos les plus injurieux circu
lent autour de lui, dans les groupes des cour
tisaas. Le roi et la reine accueillent avec 
froideur celui quí venait se dévouer pour eux. 
Lafayette quitte le chateau, affligé, non pour 
lui - meme, mais pour la famille royale, des 
dispositions qu'on vient de lui montrer. A sa 
sortie des Tuileries, une foule nombreuse le 
rec;;oit, l'accompagne jusqu'a sa demellre aux 
cris de viIJe Lafayette, et vient meme planter 
un mai devant sa porte. Ces témoignages d'nn 
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ancieu dévouemellt touchaient le général, et 
intimidaieut les jacobins. Mais il fallait profiter 
de ces restes de dévouement, et les exciter 
davantage , pour les rendre efficaces. Quelques 
chefs de la garde nationale particulierement 
dévoués a la famille royal e s'adresserent a la 
cour pour savoir ce qu'il fallait faire. Le roi 
et la reine furent tons deux d'avis qu'on ne 
devait pas seeonder M. de Lafayette"'. 11 se 
trouva done abandonné par la seule portion de 
la garde llationale sur laquelle on put encore 
s'appuyer. Néanmoins, voulant servir le roí 
maIgré lui-meme, il s'entendit avec ses amis. 
Mais ceux-ci ll'étaient pas mieux cJ'accord. Les 
uns, et particulierement Lally-Tolendal, dési
raient qu'il agit promptement contre les jaco
bins, et qu'il les attaquat de vive force dans 
leur club. Les autres, tous membres du dépar
temeut et de J'assemblée, s'appuyant saos cesse 
sur la loÍ, o'ayant de ressollrces qu'en elle, 
n'en voulaient pas conseiller la violatioIl, et 
s'opposaient a toute attaque ouverte. Néan
moios Lafayette préféra le plus hacdi de ees 
deux conseíls : il assigna un rendez-vous a ses 
partisaos pour aller avec eux ehasser les jaco-

• Voyez Mme Campan, tome 11, p. 224, une letlre de 
M. de Lally au roí ue Prus~e, et tOllS les historíens. 
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bins de leur salle, et en mnrer les portes. Maís, 
qnoique le lien de la réunion fUt fixé ; peu s'y 
rendirent, et Lafayette fut dans l'ímpossibilité 
d'agir. Cependant, tandis qu'il était désespéré 
de se voir si mal secondé, les jacobins, qui 
ignoraient la défection des siens, furent saisís 
d·une terreur panique, et abandonnaient leur 
club. lis coururent chez Dumouriez, qni n'é
tait pas encore partí pour l'armée; ils le pres
serent de se mettre a leur tete et de marcher 
contre Lafayette; mais Ieur offre ne fut point 
acceptée. Lafayette resta encore un jour a 
París au milíeu des dénonciations, des mena
ces et des projets d'assassinat, et partít enfln 
désespéré de son inutile dévouement, et du 
funeste enh~temellt de la conr. Et e' est ce meme 
homme, si complétement abandonné lorsqu'il 
venait s' exposer anx poignards pour sauver le 
roí, qu'on a accusé d'avoir trahi Louis XVI! 
Les écrivaíns de la cou!' out prétendu que ses 
moyens étaient mal combinés : sans donte iI 
était plus facile et plus sur, du moins en ap
parence, de se servir de quatre -vingt milJe 
PrusS'Íens; mais a Paris, et avec le projet de 
ne pas appeler l' étranger, que pouvait-on de 
plus, que de se mettre a la tete de la garde 
nationale, et ¡mposer allX jacobil1s en les dis
persant? 



ASSEMBLÉE LÉGTSLATIV E ([ 792). ] 69 

Lafayette partít avec l'intention de servir en
cure le roi, et de lui ménager, s'il était possible, 
les moyens dequitter París. Il écrivit a l'assem
blée une lettre ou il répéta avec plus d'énergie 
encore tout ce qu'il avait dit lui-meme contre 
ce qu'il appelait les factieux. 

A peine le parti populaire fut-il délivré des 
craintes que lui avaient c,:!.Usées la présence et 
les projets du général, qu'il continua ses atta
ques contre la cour, et persista a demander un 
compte rigoureux des moyens qu'elle prenait 
pour préserver le territoire. On savait déja, 
quoique le pouvoir exécutif n'en eut ríen IlO

tiné a l'assemblée, que les Prussiens avaient 
rompu la neutralité, et qu'ils s'avaIl(;;aient par 
Coblentz au nombre de quatre - vingt mille 
hommes, tous vieux soldats du grand Frédéric, 
et commalldés par le duc de Brunswick, géné-
1'al célebre. Luckner, ayant trop peu de troupes 
et ne comptant pas assez sur les Belges, avait 
été obligé de se retirer sur Lille et Valen
ciennes. Un officier avait brillé, en se retirant 
de Courtray, les faubourgs de la ville, et on 
avait cru que le but de cette mesure cruelle 
était d'aliéner les Belges. Le gonvernement ne 
faisait ríen ponr augmenter la force de nos 
armées, qui n' était tont au plus, sur les trois 
fmutieres, qu~ de deux cellt trente mille hom-
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mes. n ne prenait aucun de ces moyens puis~ 
sauts qui réveillent le úle et l' enthollsiasme 
d'une nation. L'ennemi enfin pouvait etre dans 
six semaines a Paris. 

La reine y comptait, et en faisait la confidence 
a une de ses dames. Elle avait l'itinéraire des 
émigrés et du roi de Prusse. Elle savait que tel 
jour ils pouvaient etre a Verdun, tel autre a 
{,ilIe, et qn'on devait faire le siége de cette 
derniere place. Cette malheureuse princesse es
pérait, disait-elle , etre délivrée dans un mois *. 
Hélas! que n'en croyait-elle plutOt les sinceres 
amis qui lui représentaient les illconvénients 
des secours étrangers et inutiles ; qu'ils arrive
raient assez tot pour la compromettre, mais 
trop tard pOllr la sauver! Que n'en croyait
elle ses propres craintes a cet égard, et les 
sinistres pressentiments qui l'assiégeaient quel
quefois! 

On a vu que le moyen auquel le parti na
tional tenait le plus, c'était une réserve de 
vingt mille fédérés sous Paris. Le roi, comme 
on l'a dit, s'était oppo~é a ce projet. Il fut 
sommé, dans la personne de ses ministres, de 
s'expliquer sur les précautions qu'il avait pri
ses, pour su ppléer aux mesures ordonnées par 

• VOyP,'L, MIDe Campan, lome 11, page 230. 
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le décret non sanctionné. Jl répondit en pro
posant un projet nouveau, qui consistait a 
diriger sur Soissons une réserve de quarante
deux bataillons de volontaires nationaux, pour 
remplacer l'ancienne réserve, qu'on venait d'é
puiser en complétant les deux principales ar
mées. C'était en quelque sorte le premier décret, 
a une différence pres, que les patriotes regar
daient comme tres -importante, c'est que le 
camp de réserve serait formé entre Paris et la 
frontiere, et non pres de Paris meme. Ce plan 
avait été accueilli par des murmures et renvoyé 
au comité militaire. 

Depuis, plnsieurs départements et munici
palités, excités par leur correspondance avec 
París, avaient résolu d'exécuter le décret du 
camp de vingt mille hommes, quoiqu'il ne flit 
pas sanctionné. Les départements des Bonches
du-Rhone, de la Gironde, de I'Hérault, dOll
nerent le premier exemple, et furent bientot 
imités par d'autres. Tel fut le commencement 
de l'insurrectiou. 

Des qne ces levé es spontanées furent con
nnes, l'assemblée , moditiant le projet des qua
rante-deux nonveaux bataillons, proposé par 
le roi, décréta que les bataillons qni, dans lenr 
úle, s'étaient déja mis en marche avant d'avoir 
ét(~ Jégalement appelés, passeraient par Paris, 



t 7'). RÉVOLUTION FRAN()AISE. 

pour s'y {aire inscrire a la municipalité de 
eette ville; qu'ils seraient ensuite dirigés sur 
Soissons, pour y camper; enfin que ceux qui 
pourraíent se trouver a París avant le 14 j uillet, 
jour de la fédération, assisteraient a cette 50-

lennité nationale. Cette fete n'avait pas eu lieu 
en 91 a cause de la fuite a Varennes, et on 
voulait la célébrer en 92 avec éclat. L'assem
blée ajouta qu'immédiatcment apres la célé
bration, les fédérés s'achemineraient vers le 
heu de leur destínation. 

C'était la tout a la foís autoriser I'insurrec
tion, et renouveler, a pen de chose pres, le 
décret non sanctionné. La seule différence, c'est 
que les fédérés ne faisaient que passer a París. 
Maisl'ímportant était de les y amener; et, une 
fois arrivés, mille circonstances pouvaient les 
y retenir. Le décret fnt immédiatement envoyé 
au roí, et sanctionné le lendemain. 

A cette mesure importante, on en joignit 
une autre : on se défiait d'une partie des gar
des nationales, et surtont des états - majors , 
qui, a l'exemple des directoíres de départe
ment, en se rapprochant de la haute autorité 
par leurs grades, penchaient davantage en sa 
faveur. C'était surtont ce]ui de la garde natio
nale de Paris qu'on voulait atteindre; mais ne 
ponvant pas le faire directement, OH décréta 
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que tOIlS les états - majors, dans les villes de 
plus de einquante mille ames, seraient dissous 
et réélus *. L'état d'agítation ou se trouvait la 
Franee, assurant aux hommes les plus ardents 
une influence toujours croissante, eette réélec
tion devait amener des sujets dévoués au parti 
populaíre et répllblicain. 

C'étaient la de grandes mesures emportées 
de vive force sur le coté droit et la cour. Ce
peudant rien de toul cela ne paraissait assez 
rassurant aux palriotes eontre les dangers im
minents dont ils se croyaient menacés. Qua
rante mille Prussiens, tout autant d'Autrichiells 
et de Sardes, s'avan<;ant sur nos frontíeres; une 
cour probablement d'accord avec l'enuemi, 
n'employant aucun moyen pour multiplier les 
armées el excíter la natíon , usanl au contraire 
du veto pour déjouer les mesures du corps lé
gislatif, et de la liste civile pour se procurer 
des partisans a l'intérieur; un général q ll'on 
ne supposait pas capable de s'unir a l'émigra
tíon pour livrer la France, mais qu'on voyait 
disposé a soutenir la cour contre le peuple; 
toutes ces círeonstances effrayaient les esprits, 
et les agitaient profondément. La patrie est en 
danger, était le cri général. Mais comment pré-

~ Décret du 2. juillet. 
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venir ce danger? telle étai tia difficulté. On n' é
tait pas meme d'accord sur les causes. Les 
constitutionnels et les partisans de la cour, 
aussi terrifiés que les patriotes eux -memes, 
n'imputaient les dangers qu'aux factieux, ils 
ne tremblaient que pour la royauté, et ne 
voyaient de péril que dans la désunion. Les 
patriotes, au contraire, ne trouvaient le péril 
que dans l'invasjon, et n'en accusaíent que la 
cour, ses refus, ses lenteurs, ses secretes me
nées. Les pétitions se croisaient : les unes attri
buaient tout auxjacobins, les autres a la cour, 
désignée tour-a-tour sous les noms du cllá
teau, dupoulloirexécutif, du veto. L'assemhlée 
écoutait et renvoyait tout a la commission 
extraordinaire des douze, chargée depuis long
temps de chercher et de proposer des moyens 
de salut. Son plan était désil'é avec impatience. 
En attendant, partout des placards menac;ants 
couvraient les murs; les feuilles publiques, 
aussi hardies que les affiches, ne parlaient que 
d'abdicatiou forcée et de déchéance. C'était 
l' objet de lous les entretiens, et on semblait 
ne garder quelque mesure que dans l'assem
blée. La, les attaques contre la royauté n'étaient 
encore qu'indirectes. OIl avait proposé, par 

exemple, de supprimer le veto pour les dé

crets de circonstance; plusieurs fois il avait óté 
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qllestioJ1 de la liste civile, de son emploi COIl

pable, et OH avait parlé, ou de la réduire, Oll 
de l'assujétir a des comptes publics. 

La cour n'avait jamais refusé de cérler aux 
instances de l'assemblée, et d'augmenter ma
tériellement les moyens de défense. Elle ne 
l'aurait pas pu, sans se compromettre trop Oll
v~rtement; et d'ailleurs elle devait peu redoll
te'rl'allgmentation nllmériqlle d'armées qu'elle 
croyait complétement désorganisées. Le parti 
poplllaire voulait, au contraire, de ces moyens 
extraordinaires qui annoncent une grande ré
solution, et qui souvent font triompher la cause 
la plus désespérée. Ce sont ces moyens que la 
commission des douze imagina enfin apres un 
long travail, et proposa a l'assemblée. Elle s'é
tait arretée au projet suivant : 

Lorsque le péril deviendrait extreme, le 
corps législatif devait le déclarer lui-meme, 
par eette formule solennelle : La patrie est 
en danger. 

A eette déclaration, toutes les autorités loca
les, les eonseils des eommunes, eeux des districts 
et des départements, l'assemblée elle-meme, 
eomme la premiere des autorités, devaient etre 
en permanence, el siéger sallS interruption. 
Tous les eitoyeus, SOllS les peines les plus gra
ves, seraient tcuus de remettre aux autorités 
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les armes qu'i]s possédaient, pour qu'il en fút 
faít ]a distrihution coovenahle. Tous les hom
mes, vieux et jeunes, en état de servir, de
vaient etre enrólés dans les gardes nationa]es. 
Les uos étaient mohilisés, et transportés au 
siége des diverses autorités de district et de 
département; les autres pourraient etre en
voyés partout ou le Lesoin de la patrie l'exige
raít, soit au declans, soit au dehors. L'unifor
me n'était pas exigé de ceux qui oe pourraieut 
en faire les frais. Tous les gardes nationaux 
transportés hors de leur domicile recevraient 
la solde des volontaires. Les autorités étaient 
chargées de se pourvoir de munitions. Un si
gne de réhellion, arhoré ave e intention, était 
puni de mort. Toute cocarde, tont drapean 
étaient réputés séditieux, excepté la cocarde 
et le drapean tricolores. 

D'apres ce projet, toute la nation était en 
éveil et en armes; elle avait le moyen de déli
hérer, de se haure partont, et a tous les ins
tants; elle pouvait se passer d u gouvernemen t, 
et suppléer a son inactioll. Cette agítation sans 
hut des masses populaires, était régularisée et 
dirigée. Si ennn, apres cet appel, les Fran<;ais 
ne répondaient pas, on ne devait plus rien 11. 

une nation qui ue faisait rien pour elle-meme. 
Une discussion des plus vives ne tarda pas, 
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comme on le pense bien, a s'cngager sur ce 
projet. 

J-"e député Pastoret fit le rapport prélimi
naire le 30 juin. 

11 ne satisfit personne, en donnant a tout 
le monde des torts, en les compensant les uns 
par les autres, et en ne fixant point, d'une 
maniere positive, les moyens de parer aux d~n
gers publics. Apres lUÍ, le député Jean de Bry 
motiva nettement et avec modération le projet 
de ]a commission. La discllssion, une fois OU

verle, ne fut bientot qu'un échange de repro
ches. Elle douna essor aux imagiuations bouil
lantes et précoces, qui vont droit aux moyens 
extremes. La grande loi du salut public, c'est
a.;.dire la dictature, c'est-a-dire le moyen de tout 
faire, avec la chance d' en user cruellement; 
mais puissamment, eette loi, qui ne devait etre 
décrétée que dans la convention, fut cependant 
proposéc dans la Iégislative. 

M. Delaunay d'AlIgers proposa a l'assemblée 
de déclarer que, jusqu'apres l'éloignement du 
danger, elle ne (O/lSulterait que la loi z'mpé
rieuse el supréme du salut publico 

C'était, avec ulle formule abstraite et mys
térieuse, supprirrer évidemment la royauté; 
et déclarer l'assernblée souveraine absollle. M. 
DeJaunay disait que ]a révolution n'étaÍt pas 

n. 
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achevée, qu'oh se trompait si on le croyáit, 
et qu'il fallait garder les loís fixes pour la ré
vollltion sauvée, et non ¡lour la révolution a 
sauver; il disait en un mot tout ce qu'on dit 
ordinairement en favenr de la dictature, dont 
l'idée se présente toujonrs dan s les momehts 
de dangero La répollse des députés dü coté 
droit était naturelle : Oü violait, suivant eut, 
les serments pretés a la constitution, en créant 
une autorité qui absorbait les pouvoirs réglés 
et établis. Leurs adversaires répliquaient , en 
alléguant que l'exemple de la violation était 
donné, qu'il ne fallait pas se laisser prévenir 
et surprendre sans défense. - Mais prouvez 
done, réprenaient les partisans ,de la cou!', 
que cet exetrlpleest donné, et qu\m a trahi 
la coristitution. A ce défi 011 répondait par de 
nouvelles accusations contre la cour, et ces 
accusations ét:t'ient .oepoussées a leur tour par 
des r'eproches aux agitatenrs. - Vous etes des 
factieux. - Vous etes des traitres. - Tel était 
le reproche réciproque et éternel) telle était 
la question a résondre. 

M. de Jaucourt vo'ulait renvoyer la proposi
tion aux Jacohiús, tant ii la trouvait violente. 
M. Isnard, a l'ardenr duque! elle convenait, de
mandaitqu'elle fút prise eH considération, et 
que le diséours de M. Delaunay fút envoyé aux 
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départements pour _ etre opposé a celui de lVI. 
Pastaret, qui n'était qu'une dose d'opium don
née ti un agonisant. 

M. de Vaublanc réussit a se faire écouter, 
en disant que la constitution pouvait se sau
ver par la constitution; que le projet de lVI. 
Jean de Bry en était la preuve, et qu'i1 fallait 
imprimer le discours de M. Delaunay, si ron 
voulait, mais au moins ne pas l'envoyer aux 
départements, et revenir a la proposition ue 
la commission. La discussion fut en effet re
mise au 3 juillet. 

Un député n'avait pas encore parlé, c'était 
Vergniaud. Membre de la Gironde, et son plns 
grand oratenr, il en était néanmoins indépen
dant. Soit insouciance, soit véritahle élévation, 
il semblait au-dessus des passions de ses ámis; 
et en partageant leur ardeur patriotique, il ne 
partageait pas toujours leur préoccupation et 
leur emportement. Quand il se décidait dans 
une question, il entrainait par son éloquence 
et par une certaine impartialité reconnlle, ceUe 
partí e flottante de l'assemblée, que lVIirabeau 
maitrísait autrefais par sa díalectique et 5a vé
hémence. Partout les masses incertaines ap
partiennent au talent et a la raíson " . 

• e'est lII1e jllstiee que I'cnrlait ;) VergIlialld le JOllrizal 

r 2. 
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On avait annoncé qu'il parlerait le 3 juillet; 
une fonle immense était accourue pour en ten .. 
dre ce grand orateur, sur une question qu'on 
regardait comme décisive. 

11 prend en effet la parole * 1 el jette un pre
mier coup-d' reil sur la France. « Si on ne croyait, 
dit-il, a I'amour impérissable du pellple pour 
la liberté, on douterait si la révolution rétro
grade ou si elle arrive a son terme. Nos armées 
du Nord avanc,;aient en Belgique, et tout-a-coup 
elles se replient; le théatre de la guerre est re
porté sur notre territoire, et il ne restera de 
nous chez les malheureux Bdges, que le sou
venir des incendies qui auront éclairé notre re
traite! Dans le meme temps, une formidable 
armée de Prussiens menace le Rhin, quoi
qu'on IlOtlS eút fait espérer que leur marche 
ne serait pas si prompte. 

« Comment se fait-il qu'on ait choisi ce mo
ment ponr renvoyer les ministres poplllaires, 
ponr rompre la chalne de lenrs travaux, livrer 

de París, alors si conllu par son opposition a la rnajorité 
de I'assemblee. et par les grands talents qui présidaient it 
sa rédaction, notarnment le rnalheurellx et immortel 
Ándré Chénie¡' (r()yez la fe/o-me du 4 juillet 1792). 

* Il n'est pas nécessaire O';¡vcl'tir que j'analyse id, 
el que je ne donne pas lextucllcment le discolll's 0(' 
y crgniancl. 
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l'empire a des mains inexpérimentées, el re
pousser les mesures utiles que nous avons eru 
devoir proposer? .... Serait-il vrai que l'un re
doute nos triomphes? .... Est-ce du sang de 
Coblentz , ou du votre, dont on est avare? .... 
Veut-on régner sur des villes abandonnées, sur 
des champs dévastés? ... Ou sommes-nol1s en
fin? .... Et VOUS, messieurs, qu'allez-vous eu
treprendre de grand pour la chose publique ? .. 

( Vous, qu'on se flatte d'avoÍl' intimidés; 
vous dont on se flatte d'alarmer les conscien
ces en qualiflant votre patriotisme d'esprit de 
faetion, eomme si on Il'avait pas appelé fac
tieux eeux qui preterent le serment d II jeu de 
paume; vous qu'on a tant ealomniés, paree 
que vous etes étrangers a une easte orgueil
teuse que la eonstitution a renversée dans la 
poussiere¡ vous a qui on suppose des intell
tiOI1S eoupables, eomme si, investis d'une au
tre puissance que eeHe de la luí, vous aviez 
une liste cjvile; vous que, par úne hypocrite 
modération, on voudrait refroidir sur les dan
gers du peuple; vous que l'on a su diviser, 
mais qlli, dalls ce moment de danger, dépose
rez vos haines, vos misérables dissensions, el 
ne trouverez pas si doux de vous hair, que 
vous préfériez eette infernale jOllissance au S3-

lut de la patrie; vous, enfin , éeolltez-moi ; 
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quelles sont vos ressourees? que vous eom
man,de la nécessité? que vous permet la cons
titution? D 

Pendant ee début, de nombreux applaudis
sements ont eouvert la voix de l'orateur. Il 
eontinue, et déeouvre deux genres de daugers, 
les uns intérieurs, les autres extérieurs .. 

« Pour prévenir les premiers, l'assemblée a 
proposé un décl'et eontre les pretres, et" soit 
que le génie de Médicis erre encore sous les 
voutes des Tuileries, soit qu'un Lachaise ou 
un Letellier trouble encore le erenr du prince, 
le déeret a été refusé par le trone. Il n'est pas 
permjs de croire, sans faire injure au roí, 
qu'il veuille les troubles religieux. U se croit 
pone assez puissant, il a done assez des an
ciennes loís PQur assurer latranquillité publi
que. Que ses ministres en réponclent done sur 
leur tete, puisqu'ils out les moyens de ras
surer! 

{( Pour prévenir les daugers extérieurs, l'as
semblée avait imagin~ uu camp de réserve : 
le roi l'a repoussé. Ce serait lui faire injure 
que de eroire qu'il veut livrer la :France; i! 
doit done avoir des forees suffisantes pour la 
protéger; ses ministres doivent dOlle {lOUS ré
pondre, sur leur tete, du salut de la, patrie.)) 

Jusqu'ieil'orateurs'en tient, COIlllne ollvoiL, 
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a la responsabilité mini~térielle, et $,e borne a 
la rendre plus memu;ante. « Mais, ajoute-t-il, 
ce n'est pas tout de jeter les m\uistr'es dans 
I'abime que leur méchanceté OH leur impnis
sanee aurait creusé ..... Qll'Úll m'écoqte :::tvec 
calm(!, qq' on ne se hate pas de me deviner ..... » 

~ c;es ,nots l'attention redouble; un silence 
profond regne daos l'assemblée. « C'est :::tu nom 
da roi, dit-iJ, que les princ~s f.rant;ais ont tenté 
de sonlever l'Enrope; c'est pour venger la di
gnité dlt roi que s'est concl1,l l~ traité de pil
nitz; c'est pour venir aa secoars du roi que 
le souverain de Boheme et de Hongrie nous 
fait la guerre, que la Prusse marche vers nOS 

fro,ntieres. 01', je lis daos la copstitution : « Si 
« le roí se met a 1;:¡ ~te d'une armée et en dí
« rige les forces cOlltre la nation" ,o~ ~',il pe 

« s'oppose pas, par un acte fQI"n.el, a une telle 
(e entreprise qui s'exécuterait en son nom, il 
« ser:a censé avoir al;>diqué ~a royauté. » 

« Qu'esi-ce qll'un acte foqnel d'opposition? 
Sí cent ~ille Autrichiens marchaient vers la 
Flandre, cent mille Prussiens vers l' AIsace, et 
que le roi leur opposat dix ou vingt mdle 
hommes, aurait-il fait un acle formel d'oppo
sit,ion? 

« Si le roi, chargé de notifier les ho.5tilités 
imminentes, instr"it des mouvements de l'ar-
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mée prussienne, n'endonnait aucune connais
sanee a l'assembléenationale; si un camp de 
réserve, nécessaire pour arreter les progres de 
l'ennemi dans l'inté:rieur, était proposé, et que 
le roi y substitufü un plan incertain et tres
long a exécuter; si le roi laissaitle comman
dement d'une armée a un général intrigant, 
et suspect a la nation; si un autre général, 
nourri loin de ]a corruption des eours et fa
miJier avec la victoire, dernandait un renfort, 
et que par un refus le roi lni dit : je tr; difends 
de vaincre; pourrait-on dire que le roi a fajt 
un acte fqrmel d'opposition ? 

« rai exagéré plusieurs faits, reprend Ver
gniaud, pour oter tout prétexte a des applica
lions purernent hypothétiques. Mais si, tandis 
que la Franee nagerajt dans le sang, le roi 
vous disait : Il es!: vrai que les ennemis pré
tendent agir pour moi, pour ma dignité, poar 
mes droits, mais j'ai prouvé que je n'étais pas 
leur complíce : j'ai mis des armées en eampa
gne; ces armées étaient trop faíbles, mais la 
constitutioll ne fixe pas le degré de leurs for
ces: je les ai rassernblées trop tard, mais la 
constitution ne fixe pas le temps de lellr réu
nion : j'aí arreté un général qui aIlait vaincre, 
mais la constitlltion n' ordonne pas les victoi
res: j'aien des ministres qui trompaient l'a5-
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semblée et désorganísaient le gouveruement, 
mais leur nomination m'appartenait : l'assem
blée a rendll des décrets utíles que je n'ai pas 
sanctionnés, mais j'en avais le droit: j'ai fait 
tont ce que la constitution m'a preserit; il n'est 
done pas possible de douter de ma fidélité 
pour elle. » 

De vifs applaudissements éclatcnt de toutes 
parts. ce Si done, reprend Vergniaud , le roí vous 
tenaitee langagc, ne seriez-vous pas en droit 
de luí répondre : O roi! qui, comme le tyran 
Lysandre, avez cm que la vérité ne valait pas 
mieux que le mensonge, qllí avez feint de n'aí
mer les lois que pour conserver la puissance 
quí vous servirait a les braver, étaít·ee nous 
défendre que d'opposer aux soldats étrangers 
des forees dont l'infériorité ne laissait pas meme 
d'ineertitude sur leu,r défaite? Était-ce nous 
défendre q.ue d'écarter les projets tendant a 
fortifier l'intérieur? Était-ce nons défendre que 
de ne pas réprimer un général qui vioJait la 
constitution, et d'enehalller le eourage de eeux 
qui la servaíent? . La constitution vous laissa
t-elle le ehoix des ministres pour notre bonheur 
ou 1I0lre ruine? Vous fit-elle chef de l'armée 
pour notre gloire 011 notre honte? Vous dOllna
t-elle enfin le droit de sanetion, une Jiste ci
víle et tant de prérogatives pour perdre cons-
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titutionneIlement la cOllstitution et l'empire? 
Non [ non [ homme que la générosité des Fran
t;ais n'a pu r;:.enore sensible, que le seul amOllr 
du oespotisme a pu toucher ..... vous n'etes 
plus ríen pour ceHe cons.titution que vous avez 
si indignement violé e , pour ce peuple que 
vous avez si lachement trahi! ... 

(( Mais non, reprend l'orateur, si nos armées 
ne sont point complf~tes, le roi n'en est sans 
doute pas coupable; sans doute il prendra les 
mesures nécessaires pour nous sauver, sans 
ooute la marche des Prussiens ne sera pas 
aussi triomphallte qu'i1s I'esperent; mais iI fal
lait tout prévoir et tout dire, car la franchise 
peut seule nOl)S sauver. » 

V ergniaud fluit en proposant un message a 
Louis XVI, ferme, mais respectueux·, qui l'o
hlige a opter entre la France et l'étranger, et 
lui apprenne que les Fran({ais sont résolus a 
périr ou a triompher avec la constitution. Il 
veut en outre qu'on déclare la patrie en dan
g.er ,pourréveiller dans les creurs ces grandes 
affections qui ont animé les grands peupIes, et 
qui san s dOl1te se retronveront oans les Fran
<,;ais; car ce ne sera pas, dit-il, dans les Fran
~ais régénérés de 89 que la nature se mon
trera dégradée. Il vent enfin qu'on mette un 
terme a des dissensions dont le caractere ~lc-
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vient sinistre, et qu'on réunisse ceux qui sont 
dalls Rome et sur le mont Aventin. 

En pronoll«;ant ces derniers mots, la voix 
de l'oratenr était altérée, l'émotion générale. 
I,es tribunes, le cOté g!luche, le coté droit, 
tout le monde applandissait. Vergniaud quitte 
la tribune, et il est entouré par uile fonle em
pressée de le féliciter. SeuI jusqu'alors il avait 
osé parler a l'assemblée de la déchéance dont 
tout le monde s'entretenait dans le public, 
mais il ne l'avait présentée que d'une maniere 
hypotbétique, et ave e des formes encare res
pectueuses, qlland on les compare au langage 
inspiré par les passions dn temps. 

Dnmas veut répondre. Il essaie d'improviser 
apr~s Verguiaud, et devant des auditeurs en
care tout pleins de ce qu'ils venaient d'éprou
ver. Il réclame plusiel.lrs fois le ~ileuce et une 
attention qui u'était plus pOlIr luí. Il s'appe
santit sur les reproches falts an pouvoir exécu
tifo « La retraite de Luckner est due , dit-iI, au 
sort des batailles, qu'on ne peut régler du 
fond des cabinets. Sans doute vous avez con
fiance en Luckner? - Oui! ouí! s'écrie-t-on; 
et Kersamt demande un Mcret qui déclare que 
Luckller a conservé la cOllflance nationale. Le 
décret ~:;t rendu ~ et Dumas coutiuue. Il ,dit 
altt.,~ faisonque si on a confiance en ~e gé.né-
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raI , on ne peut regarder fintention de 5a re
traite comme coupable ou suspecte; que quant 
au défaut de forces dont on se plaint , le ma
réchal sait lui-meme qu'on a réuni pour cette 
entreprise toutes les troupes alors disponibles; 
que d'ailleurs tout devait etre déja préparé par 
l'anCÍen ministere girondill, auteur de la guerre 
offensive, et que s'il n'y avait pas de moyen 
suffisant, la faute en était a ce ministere seul; 
que les nouveaux ministres n'avaient pas pu 
tont répal'er avec quelques courriers, et qu'en
fin ils avaient dOllné carte blanche a Luc1mer, 
et lui avaient laissé le pouvoir d'agir suivant 
les circonstances et le terrain. 

~( On a refusé le camp de vingt mille hommes , 
ajoute Dumas, mais d'abord les ministres ne 
sont pas responsables du veto, et ensnite le 
projet qu'ils y ont substitué valait mieux que 
ce1ui proposé par l'assemblée, paree qu'il ne 
paralysait pas les moyens de recrutement. On 
a refnsé le décret contre les pretres, mais iI 
n'y a pas besoin de ¡ois nOllvclles pour assu
rer la tranquillité publique; iI ne faut que du 
calme, de la sureté, du respect pour la liberté 
individuelle et la liberté des cultes. Partont 
OlIces libertés ont été respecté es , les pretres 
n'ont pas été séditieux. » Dumas justifie enfiu 
le roí en objectaut qu'il ll'avait pas voulu la 
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guerre, et Lafayette en rappelant qu'il avait 
toujollrs aimé la liberté. 

Le décret pro posé par la commission des 
dOllze, pour régler les formes d'apres lesquelles 
on déclarerait la patrie en danger, fut rendu au > 

milieu des plus vifs applaudissements. Mais on 
ajourna la déclaration du danger, parce qu'on 
ne crut pas devoir le proclamer eueore. Le roi, 
sans doute exeité par tout ce qui avait été dit, 
notifia a l'assemblée les hostilités imminentes de 
la Prusse, qu'il fonda sur la convention de 
Pilnitz, sur I'acclleil faít aux rebelles, sur les 
violen ces exercées envers les commerc;ants fran
c;ais, sur le renvoi de notre ministre, elle dé
part de Paris de l'ambassadeur prllssien j en
fin, sur la marche des troupes prussiennes au 
nombre de cinquante-deux mille hommes.«Tout 
me prouve, ajoutait le message cJu roi, une 
al/iance entre Vienne et Berlín. ( On rit a ces 
mots. ) Aux termes de la eOQstitlltioll, j'en 
donne avis au corps législatif.» - Ollí, répli
quent plusieurs voix, quand les Prussiens sont 
a Coblentz. - Le message fut renvoyé a la 
commission des douze. 

La discussion sur les formes de la déclaration 
du danger de la patrie fut contiuuée. On dé
créta que cette déclaration semit considérée 
cornme une simple proclamatíon, et que par 
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conséquent elle ne serait pas soumise a la sanc
tion royale; ce qui n'était pas tres-juste, puis
qu'elle renfermait des dispositions législatives. 
Mais déja, sans avoir voulu la proclamer, 011 

. suivait la loí du salut publico 
Les disputes devenaient tous les jours plus 

envenimées. Le vreu de Vergniaud, de réutiir 
ceux qui étaient dans Rome et sur le mont 
Aventin, ne se réalisait ras; les craintes qu'on 
s'inspirait réciproquement se changeaient en 
une haine irréconeiliable. 

n y avait dans l'assembIée un député nommé 
Lamourette, éveque cOIístitutionneI de I,yon, 
qui n'avait jamais vu dans la liberté que le re
tour a la fraternité primitive, et qui s'affligeait 
autant qu'il s'étonnait des divisions de ses col
legues. n ne croyait a aucune haine véritahle 
des nns a l'égard des nutres, et ne lenr suppo
sait a lons que des méfiances injustes. Le 7 juil
let, :m moment ou 011 al/ait continuer]a dis
cussion sur le danger de la patrie, iI demande 
la parole pour une motíon d'ordre, et, s'adres
sant a ses eollegues avec le ton le plus persuasif 
et la figure la plus noble, iI Ieur dit que tous 
les jours on leur pro pose des mesures terribles 
pour faire cesser le danger de la patrie; que, 
pour lui, il eroit a des moyens plus doux et 
plus efficaces. C'est la division des représen-
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tants qui cause tous les maux, et c'est a ceHe 
désunion qu'il faut apporter remede. « Oh! s'é
crie le digne pasteur, celui qui réussirait a vous 
réunir, celui-Ia serait le véritable vainqueur 
de l' Autriehe et de Coblentz. On dit tous les 
jours que votre réunion est impossible au point 

, 1 h h'" f'" . ou sont es e oses ..... a . J en remls ..... maIS 
e'est la une injure ; iI n'y a d'irréconciliables 
que le crime et la vertu. Les gens de bien dis
putent vivement, paree qu'ils ont la eonvic
tíon sincere de leurs opinions, mais ils ne san
raient se halr! Messieurs, le salut publie est 
dans vos mains, que tardez-vous de l'opérer? .. 

« Que se reprochent les deux parties de l'as
semblée? L'uue aecuse l'autre de vouloir mo
difier la constitution par la main des étrangers, 
et celle-ci acctIse la premiere de vouloir ren
verser la monarchie pour établir la république. 
Eh bien, Messieurs, foudroyez d'un meme ana
theme el la république et les deux chambres; 
vouez-les a l'exécration commune par un der
nier et irrévocable serment! jurons de n'avoir 
qu'un seuI esprit, qu'un seul sentiment;jurons
nous fr'aternité éternelle! Que l'ennemi sache 
que ce que nOlls voulons, HOUS le voulons tous, 
et la patrie est sauvée! » 

L'orateur avait a peine achevé ces derniers 
mots, que les deux cotés de l'assemblée étaient 
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debout, applaudissant a ses généreux senti
mellts, et pressés de décharger le poids de leurs 
animosités réciproques. Au milieu d'une accla
mation universelle, on voue a l'exécration pu
blique tout projet d'altérer la constitution par 
les deux chambres ou par la république, et on 
se précipite des bancs opposés ponr s'embras
ser. Ceux qui avaient attaqué el ceux qui avaient, 
défelldu Lafayette, le . veto , la liste civile, les 

factieux et les trattres sont dans les bras les 
uns des autres; toutes les dístinctions sont con
fondlles, el l'on voit s'embrass311t MM. Pastoret 
et Condorcet, qui la veille s'étaient réciproque
ment maltraités daos les feuilles publiques. JI 
n'y a plus de coté droit ni de coté gauche, et 
tous les députés sont indístinctement assis les 
uns 3Uprt!S des autres. Dnmas est aupres de Ba
sire, J aucourt aupres de Merlin, et Ramond 
aupres de Chabot. 

On décide aussitot qu'on informera les pro
vinces, l'armée et le roí, de cet heureux évé
nement; une députation, conduite par Lamon
rette, se rend au chateau. Lamourette retourne; 
annon«;ant l'arrivée dn roi qui vient, comme 
au 4 février 1790, témoigner sa satisfaction a 
l'assemblée, et lui dire qu'il était faché d'at
tendre une députation, car il lui tardait bien 
d'accourir au milieu d'el1f'. 
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L'enthousiasme est porté au comble par ces 
paroles, et, a en croire le cri unanime, la pa
trie est sauvée. Y avait-illa un roi et huit cents 
députés hypocrites qui, formant a l'improviste 
le projet de se tromper, feignaient l'oubli des 
injul'es pour se trahir ensuite avec plus de su
reté? Non, sans doute; un tel projet ne se 
forme pas chez un sí grand nombre d'hommes, 
subitement, sans préméditation antérieure. 
Mais la haine pese; íl est si doux d'en déchar
gel' le poíds 1 et d'ailleurs, a la vue des événe
menls les plus mena<¿ants, quel était le parti 
qui, dans l'incel'titude de la victoire, n'eút con
sentí volontiers a garder le présent tel qu'il 
était, pourvu qu'il fut assuré? Ce faÍt prouve, 
comme tant d'autres, que la méfiance et la 
crainte produisaient toules les haines, qu'u,n 
moment de confiance les faisait disparaitre, el 

que le parti qu'on appelait républicain ne son
geait pas a la l'épublique par systeme, mais 
par désespoir. Pourquoi, rentré dans son pa
lais, le roi n'écrivait-il pas sur-Ie-champ a la 
Prusse et a l' Autriche? Pourquoi ne joigllait-il 
pas a ces mesures secretes quelque mesure 
publique et grall(le? Pourquoi ne disait-il pas 
comme son aieul Louis XIV, a l'approche de 
I'ennemi : Nous irOllS tous! 

Mais le soir 011 annon(fa a l'assemblée le ré~ 
n. 11 
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sultat de la procédure instruite par le dépar
tement contre Pétion et Manuel; et ce résultat 
était la suspension de ces deux magistrats. D'a
pres ce qu'on a su depuis, de la bouche de Pétion 
lui-meme, il est probable qu'il aurait pu em
pecher le mouvement du 20 juin, puisque plus 
tard il en empecha d'autres. A la vérité, on l'i
gnorait alors, mais on présumait fortement sa 
connivence avec les agitateurs, et de plus, on 
avait a lui reprocher quelques infractions aux 
loi8, comme, par exemple, d'avoir mis la plus 
grande lenteur dans ses communications aux 
diverses autorités, et d'avoir souffert que le 
conseil de la commune prit un arreté contraire 
a eelui du département, en décidant que les 
pétitionnaires seraient re<;us dans les rangs de 
la garde nationale. La suspension prononeée 
par le département était done légale et eoura
geuse, mais impolitique. Apres la réeoneilia
tion du matin, n'y avait-il pas en effet la plus 
grande imprudenee a signifier, le so ir meme, 
la suspension de deux magistrats jouissant de 
la plus grande popularité? A la vérité, le roi 
s'en référait a l'assemblée; mais elle ne dissi
mula pas son mécontentement, et elle lui ren
voya la décision pour qu'il se pronon~at lui
meme. Les tribunes recommencerent leurs cris 
accoutnmés; une fonJe de pétitions vinrent de-
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mander Pétion ou la mort; et le député Gran
gelleuve, dont la personne avait été insultée, 
exigea le rapport contre l'auteur de l'outrage: 
ainsi la réeonciliation était déja oubliée. Brissot, 
dont le tour était venu de parler sur la ques
tion dn danger publie, demandait du temps 
pour modifier les expressions de son discours, 
a cause de la réconciIiation qui était snrvenue 
depuis; il ne put néanmoins s'empecher de 
rappeler tous les faits de négligenee et de len
teur reprochés a la cour; et, malgré la pré
tendue réconciliation, iI finit par demander 
qu'on traitat solennellement ]a question de la 
déchéance, qu' on accusat les ministres pour 
avoir notifié si tard les hostilités de la Prusse, 
que l'on créat une commission secrete rompo
sée de sept membres , et chargée deveiller au 
salut publie, qll'on vendh les hiens des émi
grés, qu'on accélérat l'organisation des gardes 
nationales, et qu'enfin Ol} déclacit san s délai 
la patrie en danger. 

On apprit en meme temps la conspiratioll 
de Dussaillant, ancien noble, qui, á la rete de 
quelques illSurgés, s'était emparé du fort de 
Bannes, dans le département de I'Ardeehe, et 
qui mena«;:ait de la toute la contrée environ
nante. Les dispositions des puissauces furent 
aussi exposées a I'assemblée par le ministere. 

d. 



196 RJÍVOLUTION FRANQAISE. 

La maison d'Autriche, entrainant la Prllsse, 
l'avait décidée a marcher contre la France; 
cependant les disciples de Frédéric murmll
raient contre cette allianee impolitique. Les 
électorats étaient tous nos ennemis ouverts ou 
cachés. La Russie s'était déclarée la premiere 
contre la révolution, elle avait accédé an traité 
de Pilnitz, elle avait flatté les projets de Gus
tave, et secondé les émigrés; tont cela, pour 
tromper la Prusse et I'Autriche, et les porter 
toutes denx sur la France, tandis qu'elle agis
sait contre la Pologne. Dans le moment, elle 
traitait ave e MM. de Nassau et d'Esterhazy, 
chefs des émigrés; cependant, malgré ses fas
tueuses promesses, elle leur avait selllement 
accordé une frégate, pour se délivrer de leur 
présenee a Pétersbourg. La Suede était immo
hile depuis la mort de Gustave, et recevait 
nos vaisseaux. Le Danemarck promettait une 
stricte nentralité. On pouvait se regarder 
eomme en guerre avec la cour de Turin. Le 
pape préparait ses foudres. Veuisc était nen
tre, mais semblait vouloir protéger Trieste de 
ses fIottes. L'Espagne, san s entrer ouvertement 
dans la coalition, ne semblait cependant pas 
disposée a exécuter le pacte de farnille, et a 
rendre a la France les secours qu'elle en avait 
rec;us. L' Angletel'I'e s'engageait a la neutralité, 
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et en donnait de nouvelles assurances. Les 
États-Unis auraient voulu nous aider de tous 
leurs moyens, mais ces moyens étaient nuls, 
a cause de leur éloignement et de la faiblesse 
de leur population. 

A ce tableau, l'assemblée voulait déclarer de 
suite la patrie en danger; cependant la décla
ration fut renvoyée a un nouveau rapport de 
tous les comités .réunis. Le JI juillet, apres 
ces rapports entendus, au milien d'uu silence 
profoud, le président prononc;;a la formule 50-

Ieullelle: CJTOYENS! LA PATRIE EST .EN DANGER! 

Des cet iustant, les séances fureut déclarées 
permanentes; des coups de canon tirés de mo
menten moment, annoncerent cette grande 
erise; toutes les municipalités, tous les con
seils de district et de . département siégerent 
sans interru ption; toutes les gardes nationales 
se mirent en mouvement. Des amphithéatres 
étaiellt élevés au mili en des plaees publiques, 
et des officiers mUllieipaux y reeevaient sur 
une table, portée par des tambours, le nom 
de eeux qui venaient s'enróler volontairement: 
lesenrolements s'élevercntjusqu'aquinze mille 
dans un jour. 

La réeoueiliation du 7 juillet et le serment 
qui l'avait suivie, n'avaient, comme on vient 
de voir, calmé aucullc méfiallee. On songeait 
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toujours a se prémunir coutre les projets <In 
chateau, et l'idée de déclarer le roí déchu ou 
de le forcer a abdiquer, se présentait a tous 
les esprits, comme le seul remede possible 
aux maux qui mena(jaient la France. Vergniaud 
n'avait faitqu'indiquer cette idée, et sous une 
forme hypothétique; d'autres, et surtaut le 
député Torné, voulaient que l'on considérat 
eomme une proposition positive la suppo~ition 
de Vergniaud. Des pétitions de toutes les par
tíes de la Franee vinrent preter le secours de 
l'opinion publique a ee pl'ojet désespéré des 
députés patriotes. 

Déja la ville de Marseille avait faít une pé
tition mena<;ante, lue a l'assemblée le 19 juin, 
etrapportée plus haut. Au moment ou la pa
trie fut déclarée en danger, íl en arriva plu
sieurs autres encore. L'une proposait d'accuser 
Lafayette, de supprimer le veto dans certains 
cas, de réduire la liste civile, et de réintégrer 
Manuel et Pétion dans leurs fonctions muni
cipales. Une autre demandait, avec la suppres
sion du veto, la publicité des conseils. Mais la 
ville de Marseille, qui avait donué le premier 
exemple de ces actes de hardiesse, les porta 
bientot au dernier exces; elle lit une adresse 
par laquelle elle engageait l'assemblée a abolir 
la royauté dan s la branchc régnante, et a ue 
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luí substituer qu'une royauté élective et sans 
veto, c'est-a-clire une véritable magistrature 
exécutive, cornme dan s les républiques. La stu
peur produite par cette lecture fut bientot 
suivje des applaudissements des tribunes, et 
de la proposition d'imprimer faite par un 
membre de l'assemblée. Cependant l'adresse 
fut renvoyée a la commission des douze, pour 
recevoir l'application de la loi qui déclaraÍt 
infime tont projet d'altérer la constitution. 

La consternation régnait a la cour; elle ré
gllait aussi dans le partí patriote, que des 
pétitions hardies étaient loin de rassnrer. Le 
roi croyait qn'on en voulait a sa personne; ii 
s'imaginait que le 20 juin était un projet d'as
sassiuat manqué; et c'était certainement une 
errenr, car rien n'eut été plus facile que l'exé
cution de ce crime) s'il eut été projeté. Craí
gnant un empoisonnement, lui et sa familIe 
prenaient leurs I'epas chez une dame de con
fiance de la reine, ou ils mangeaíent d'autres 
aliments que ceux qui étaient préparés dans 
les offices du chateau ". Comme le jour de la 
fédération approchait, la reine avait faít pré
parer pour le roí un plastron composé de 
plusieurs doublures d' étoffe, et capable de ré-

• Voyez la noLe 17 á la fin Ju volumc. 
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sister a un premier coup de poignard. Ce
pendant, a mesure que le temps s'écoulait, 
et que l'audace populaíre augmentait, sans 
qu'aucune tentative d'assassinat eut lieu, le 
roí commenc;ait a mieux comprendre la na
ture de ses dangers; il entrevoyait cléja que 
ce n'était plus un coup de poignard, mais 
une condamnation juridique qu'il avait a re
clouter; et le sort de Charles rer obsédait con
tinuellement son imagination souffrante. 

Quoique rebuté par la conr, Lafayette n'en 
était pas moins résolu de sauver le roi; il lui 
fit done offrir uu projet de fuite tres-hardiment 
combiné. 11 s'était d'abord emparé de Luckner, 
et avait arraché a la facilité du vieux maréchal 
jusqu'it la promesse de marcher sur Paris. En 
conséquence, Lafayette voulait que le roi nt 
mander luí et Luckner, sons prétexte de les 
faire assistcr a la fédération. La présence de 
deux généraux lui semblait devoir imposer 
au peuple et prévenir tous les dangers qu'on 
redontait pour ce jour-Ia. Le lendemain de la 
cérémonie, Lafayette voulait que Louis XVI 
sortit publíquement de París, sous prétexte 
d'aller a Compiegne faire preuve de sa liberté 
aux yeux de l'Europe. En cas de résistance, il 
ne demandait que cinquante cavalíers dévoués 
pour I'arracher de Paris. De Compiegne, des 
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escadrons préparés devaient le conduire· au 
milieu des armées franc,;aises, ou Lafayette s'en 
remettait a sa probité, pour la conservation 
desinstitutions nouvelles. Enfin, dans le cas 
Ol! aucun de ces moyens n'aurait réussi, le 
général étaít décidé a marcher sur París avec 
toutes ses troupes "'. 

Soit que ce projet exigeat une trop grande 
hardiesse de la part de Louis XVI, soit aussi 
que la répugnance de la reine pour Lafayette 
l'empechat d'accepter ses secours, le roi les 
refusa de nouveau , et luí fit faire une réponse 
assez froide, el pell digne du úle que le gé
nérallui témoignait. {( Le meilleur conseil, por
« tait cette réponse, a donner a M. de Lafayette, 
(( est de servir toujours d'épouvantail aux fac
« tieux, en remplissant bien son métier de gé
«( néral"'*.» 

Le jour de la fédération approchait; le 
peuple et l'assemblée ne voulaient pas que 
Pétioll manquat a la solennité du 14. Déja le 
roi avait voulu se décharger sur l'assemblée 
du süin d'approuver OH d'improuver l'arret du 
département, mais l'assemblée, comme on I'a 
vu, I'avait contraint a s' expliquer lui-meme; 

• Voyez la note 18 a la fin du volume. 

** Voy~z la note 19 a la fin dll vulume. 
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elle le p ressait tous les jours de faire connai
tre sa décision, pour que cette question put 
etre terminée avant le J 4. Le 12, le roi con
firma la suspension. Cette nouvelle augmenta 
le mécontentement. L'assemblée se hata de 
prendre un parti a son tour, et il est facile de 
deviner lequel. Le lendemain, c'est-a-dire le 
J 3, elle réintégra Pétion. Mais, par un reste 
de ménagement, elle ajourna sa décision re
lativement a Manuel, qu'on avait vu se pro
mener en écharpe au milieu du tumulte du 20 

juin, sans faire ancun usage de son autorité. 
Enfin le 14 juillet 1792. arriva : combien les 

temps étaient changés depuis le 14 juillet 1790! 
Ce n'était plus ni cet autel magnifique desservi 
par trois cents pretres, ni ce vaste champ eou
vert de soixante mille gardes nationaux, ri
chement vetus el réguliel'ement organisés; ni 
ces gradins latéraux chargés d'une foule ¡m
mense, ivre de joie et de plaisir; ni enlin ce 
balcon on les ministres, la famille royale et 
l'assemblée assistaient a la premiere fédéra
tion! Tout était changé : on se ha'issait comme 
apres une fausse réconciliation, et tous les em
hlemes annon~aient la guerreo Quatre-vingt
trois ten tes figuraient les quatre-vingt-trois 
départements. A coté de chacune était un peu
plier, au sommet duquel flottaient des ban-
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deroles aux trois couleurs. Une grande tente 
était destinée a l'assemblée et au roi, une au
tre aux corps administratifs de Paris. Ainsi 
toute la France semblait camper en présence 
de l'ennemi. L'alltei de la patrie n'était plus 
qu'une colonne tronquée, placée an sommet 
de ces gradins qui existaient· enCore dans le 
Champ-de-Mars, depuis la premiere cérémo
nie. D'un coté on voyait un mOllument pour 
cenx qui étaient morts on qui allaient mourir 
a la frontiere; de l'autre un arbre immense 
appelé l'arbre de la féodalité. 11 s'élevait au mi· 
líeu d'nn vaste bucher, et portait sur ses bran
ches des couronnes, des cordons bleus, des 
tiares, des chapeaux de cardinaux, des clefs 
de Saint·Pierre, des manleaux d'hermine, des 
bonnets de docteurs, des sacs de proces, des 
titres de noblesse, des écussons, des armoi
ries, etc. Le roi devait etre invité a y mettre 
le Eeu. 

Le serment devait etre prthé a midi. IJe roi 
s'était rendu dans les appartements de l'École
Militaire; ii Y attendait le cortége national, 
qui était allé poser la premiere pierre d'une 
colonue qu'on voulait placer sur les ruines de 
l'ancienne BastilIe. Le roi avait une dignité 
calme, la reine s'effor-;ait de surmonter une 
douleur trop visible. Sa sceur, ses enfants l'en-
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touraient. On s'émut dans les appartements 
par quelques expressions touchantes; les lar
mes mouillerent les yeux de plus d'un assis
tant; enfin le cortége arriva. Jusque-Ia le 
Champ-de-Mars avait été presque vide; tout
a-coup la multitude fit irruption. Sous le bal
con ou était placé le roi, on vlt dMiler pele
mcle des femmes, des enfants, des hommes 
ivres , criant vive PétiOll! Pétion ou la mort! 
et portant sur leurs chapeaux les mots 
qu'ils· avaient a la bouche; des fédérés se te
nant sous le bras les uns les autres, et trans
portant un relief de la Rastille, avec une presse 
qu'on arretait de temps en temps, pour im
primer et répandre des chansons patriotiques. 
A pres, venaient les légions de la garde natio
nale, les régiments de troupes de ligne, con
servant avec peine la régularité de leurs rangs 
au milieu de cette populace flottante; enfin les 
autorités ellcs-memes et l'assemblée. Le roí 
descendít alors, et, placé au milieu d'un carré 
de troupes, il s'achemina, avec le cortége, 
vers rautel de la patrie. La fonle était immense 
au mílieu du Champ-de-Mars, et ne permettait 
d'avancer que lentement. Apres beaucoup d'eE
forts de la part des régimenis, le roi parvint 
jusqu'aux marches de l'auteL La reine, placée 
sur le balcon qu'elle n'avait pas quitté, ob-
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servait cette sdme avec une lunette. La con
fusíon sembla s'augmenter un instant autour 
de /'autel, et le roi descendre d'une mar.che; 
a eette vue la reine poussa un cri et jeta l'ef
froí autour d'elle. Gependant la cérémonie s'a
eheva san s accidento A peine le serment était 
preté, qu'on s'empressa de courir a l'arbre de 
la féodalité. On voulait y entrainer le roi pour 
qu'il y mit le feu; mais il s'en dispensa en ré
pondant avec a-propos qu'il n'y avait plus de 
féodalité. n reprit alors sa marche vers l'Éeole
Militaire. Les troupes, joyeuses de l'avoir sauvé, 
pousserent des eris réitérés de vive le roi! La 
multitude, qui éprouve toujours le besoin de 
sympathiser, répéta ees cris, et fut aussi 
prompte a le feter, qu'elle l'avait été a l'insul
ter quelques instants auparavant. L'infortuné 
Louis XVI parut aimé quelques heures encore : 
]e peuple et lui-meme le erurent un moment; 
mais les ilIusions meme n'étaient plus faeiles, 
et on commen<;ait déja a nc pouvoir plus se 
trompero Le roí rentra au palaís, satisfait d'a
voir échappé a des périls qu'il croyait grands, 
mais tres-alarmé encore de ceux qu'il entre
voyait dans l'avenir. 

Les nOllvelJes qui arrivaient chaque jour de 
la frontiere augmentaient les alarmes et l'agí
tation. La déclaration de la patrie en danger 
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avait mis toute la France en mouvement, et 
avait provoqué le départ d'une foule de fédé
rés. Ils n'étalent que deux mine a.'Paris le jour 
de la fédération; mais ils y arrivaien t incessam
ment, et Ieur maniere de s'y conduire justifiait 
a -la· fois les craintes et les espéranees qu' on 
avait con<;ues de leur présence dans la capi
tale. Tous volontairement enrolés, ils eompo
saient ce qu'il y avait de plus exalté dans les 
clubs de Franee. L'assemblée leur fit allouer 
trente sous par jour, et Ieur réserva exclusi
vement les tribunes. Bientot ils lui firent la 
loi a elle-meme par leurs cris el leurs appIau
dissements. Liés avec les jacobins, réunis dans 
un club qui, en quelques jours, surpassa la 
violellce de tous-les autres, ils étaient pre\s a 
s'insurger au premier signa\. Ils le déclarerent 
meme a l'assemblée par une adresse. Ils ne 
partiraient pas, disaient-ils, que les ennemis 
de l'intérieur ne fussent terrassés. Ainsi le pro
jet de réunir a París UIle force insurrection
neBe était, malgré l'opposition de la cour, 
eotierement réalisé. 

A ce moyen 00 en joignit d'autres. Les an
ciens soldats des gardes-fran<;aises étaient distri
bués dans les régiments; l'assemblée ordonna 
qu'ils seraient réunis en corps de gendarmerie. 
Leurs dispositions ne pouvaient etre douteu-
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ses, puisqu'ils avaiellt commencé la révolution. 
On objecta vainement que ces soldats , presque 
tous sous-officiers dansl'armée, en composaient 
la principale force. L'assemblée n'écouta rien, 
redoutant l'ennemi du dedans beaucoup plus 
que l'ennemi du dehors. Apres s'etre composé 
des forees , il fallait décomposer ceHes de la 
cour; a cet effet, l'assemblée ordonna l'éloigne
ment de tous les régiments. Jusque-Ia elle était 
dans les termes de la constitution; mais ne se 
contentant pas de les écarter, elle leur enjoignit 
de se rendre a la frontiere, et en cela elle 
usurpa la dispositiou de la force publique ap
partenant au roi. 

Le but de cette mesure était surtout d'éloi
gner les Suisses, dont la fidélité ne pouvait 
etre douteuse. Pour parer ce coup , le ministere 
6t agir M. d' Affry, leur cornmandant. Celui-ci 
s'appuya sur ses capitulations pour refuser de 
quitter París. On parut prendre en considé
ration les raisons qu'il présentait, mais on 
ordonna provisoirement le départ de deux 
bataillons suisst's. 

Le roi, il est vrai, avait son veto pour résis
ter a ces mesures, mais il avait perdu toute 
influence et ne pouvait plus user de sa préro
gative. L'assemblée elle-meme ne pouvait pas 
toujoUl's résister aux propositioIlS faÍtes par 
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certains de ses membres, et constamment ap
puyées par les applaudissements des tribunes. 
Jamais elle ne manquait de se prononcer pour 
la modération quanel c'était possible; et tandis 
qu'elle consentait d'une part allX mesures les 
plus insurrectionnelles, on la voyait de l'autre 
approuver et accueillir les pétitions les plus 
modérées. 

Les mesures prises , les pétitions, le langage 
qu'on tenait elans toutes les conversations, an
non~aient une révolution prochaine. Les giron
dins la prévoyaient et la désiraient, mais ils 
n'en distinguaient pas clairement les moyens, 
et ils en reeloutaiellt l'issue. Au-dessolls d'ellx 
on se plaignait de Ieur inertie; on les accusait 
de molIesse et d'incapacité. Tous les chefs de 
clubs et de sections, fatigués el'une éloquence 
sans résultat, demandaient a grallds cris une 
elirection active et uniqlle, pour que les efforts 
populaires ne fussent pas infructueux. JI y 
avait aux Jacobins une salle pour le travail des 
correspondan ces. On y avait établi un comité 
central des fédérés pour se concerter et s'en
tenelre. Afin que les résoluti~ns fussent plus 
secretes et plus énergiques, on réduisü ce co
mité a cinq membres, et iI re~ut entre eux le 
110m de comité insllrrectionnel. Ces cinq mem
hres étaient les nommés Vaugeois, grand-
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-vicaire; Debessé de la Drome; Guillaume, 
professcur a Caerr; Simon, jourllaliste a Stras
hourg; Galissot de Langres. Bientot on y joignit 
Carra, Gorsas, Fournier l'Américain, Wes
termallll, Kienlin de Strasbourg, Santerre; 
Alexandre, commalldant dn fanbourg Sainl
Marcean; un Polonais, nommé Lazonski, capi
taine des canonniers dans le bataillon de Saint
Marcean; un ex-constituant, Antoine de Metz; 
deux électe~rs, Lagrey et Garin. Manuel, Ca
mille Desmoulins, Danton s'y réunirent bien
tM, et yexcrcerent la plus grande influence". 
On s'entendit avec Barbaroux, qui promit la 
coopération de ses Marseillais, dont l'arrivée 
était impatiemment attendue. On se mit en 
communication avec le maire Pétion, et on 
obtint de lui la promesse de ne pas empecher 
l'insurrection. On lui promit en re tour de faire 
garder sa demeure, et de l'y consigner, pour 
justifier son inactioll par une apparence de 
contrainte, si l'entreprise ne réussissait paso Le 
projet définitivement arreté fut de se rendre 
en armes au chftteau, et de déposer le roí. 
Mais iI fallait mettre le peuple en mouvement, 
et une circonstance extraordinaire était indis
pensable pour y réussir. On cherchait a la pro-

* Vovez la note 2.0 ;1 la fin <111 V01UIlW, 

H. 
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duire, et on s'en entretenait aux Jacobins. Le 
député Chabot s'étendait avec l'ardeur de son 
tempérament sur la nécessité d'une grande ré
solution, et disait que pour la déterminer il 
serait :\ désirer que la cour attentat aux jours 
d'un député. Grangeneuve, député lui-meme, 
écoutait ce discours: c'était un hornme d'un 
esprit médiocre, mais d'un caractere dévoué. 
Il prend Chabot a parto - Vous avez raison, 
luí dit-il; il fallt qu'un député périsse, mais h 
COllr est trop habile pour nous fOllrnir une oc
casion aussi belle. Il faut y suppléer, et me tuer 
au plus tot aux environs du chateau. Gardez 
le secret et préparez les moyens. - Chabot, 
saisi d'enthousiasme, lui offre de partager son 
sort. Grangeneuve accepte en lui disant que 
deux morts feront plus d'effet qu'une. lIs con
viennent du jour, de l'heure, des moyens pour 
se tuer et ne ras s'estropier, disent-ils; et i1s se 
fiéparerent, l'ésolus de s'immoler pour le succes 
de la cause commune. Grangeneuve, décidé :\ 
tenir paroJe, met ordre a ses affaire s domes
tiques, et a dix heures et demie du so ir , s'a
chemine au líen du rendez-vous. Chabot n'y 
était paso Il attend. Chabot ne venant pas , il 
imagine que sa résolution est changée, maÍs iI 
espere que du moios l'exécution aura lieu ponr 
lui-mérne. Il va et vient plusieu!'s fois, atten-
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dant le COllp mortel; mais il est obligé de re
toumer saín et sanf, sans avoir pu s'immoler 
pour une calomnie. 

On attendait done impatiemment l'occasion 
qui ne se présentait pas, et on s'accusait réci
proqnement de manqner de force, d'habileté 
et d'ensemble. Les députés girondins , le maire 
Pétion, enfin tous les hommes en évidence, qni, 
soit a la tribune, soit dans leurs fonctions, 
étaient obligés de parler le langage de la loi , 
se mettaient toujours plus a l'écart, et condam
najent ces agitations continuelles qui les com
promettaient sans amener un résultat. Ils re
prochai~nt anx agitateurs subalternes d'épuiser 
leurs forces dans des mouvements partiels et 
inutiles, qui exposaient le peuple sans produire 
un événement décisif. Ceux-ci, an contraire, 
qui faisaient dans leurs cercles ce qu'ils pou
vaient , reprochaient aux députés et an maire 
Pétion leurs discours publics, et .les aceusaient 
de retenir l' énergie du peuple. Ainsi les députés 
blamaient la masse de n'etre pas organisée, et 
celle·ei se plaignait a eux de ne pas l'etre. On 
sentait surtont le besoin d'avoir un chef. Il 
faut un homme, était le cri général; mais le
quel? 00 n'en voyait aucun parmi les députés. 
Ils étaient tous plutot orateurs que conspira
teurs; et d'aillel1rs leur élévation et leur genre 

J 4. 



:.>. I 2. REVOLllTIUN }'tiAN\;AISF.. 

de vie les éloignaient trop de la multitude; 
sur Iaquelle il fallait agir. Il en était de meme 
de Roland, de Servan, de tous ces hornmes 
dont le courage n'était pas douleux, rnais que 
leur rang pla~ait trop au-dessus du peuple. Pé
tion, par ses fonctions, aurait pu communiquer 
facilement avec la multituoe; rnais Pétion était 
froid, impassible, et plus capable de rnourir 
que d'agir. Il avait pour systerne d'arreter les 
petites agitations au profit d'une insurrection 
décisive; mais en le suivant a la rigueur, iI 
contrariait les mouvements de chaque jour, et 
il pe,rdait toute faveur aupres des agitateurs 
qu'il paralysait sans les dominer. n leur fallait 
un chef qui, n'étant pas sorti encore du sein 
de la multitude, n'eut pas perdu tout pouvoir 
sur elle, et qui ('út re~1l de la nature le génie 
de l'entra~nement. 

Un vasle champ s'était ouvert dans les clubs, 
les sectiolls et les joumaux révolutionuaircs. 
Beaucoup d'hommes s'y étaient {ait remarquer, 
mais aucun n'avait encore acquis une supério
rité marquée. CamilIe Desmoulins s'était dis
tiugué par sa verve, son cynisme , son audace , 
et par sa promptitude a attaquer t0l18 les hom
mes qui semblaiellt se ralentir dan8 la carriere 
révolntiolluaire. JI était connu des dernieres 
classes ; mais il n'avait ni les poumons d'un 
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oratenr populaire , ni l'activité el la force en
trainante d'un chef de parti. 

Un autre journalistc avait acquis une ef:.. 
frayante célébrité : e' était Marat, connu sous 
le nom de l'Ami du peuple, et devenu, pal' ses 
provocations an meurtre, un objet d'horrenr 
ponr tous les hommes qni eonservaient eucore 
qnelque modération. Né a Neuchatel, et livré 
a l'étude des seienees physíques et médicales, 
íI avait attaqué avee audace les systemcs les 
mieux établis, et avait prouvé une activité d'es
prit ponr ainsi dire convulsive. 11 était médecin 
dans les écuries du comte ti' Artoís, lorsque la 
révolution commen<;a. Il se précipita sans hési
ter dans eette nouvelle carriere, et se 6t bientot 
remarquer dans sa section. Sá taille était médio
ere, sa tete volumineuse, ses traits prononeés, 
son teínt livide, son reíl ardent, sa personne 
négligée. JI n'eut paru que ridicule ou hideux, 
maÍs tout-a-coup on entendít sortir de ee corps 
étrange des maximes bizarres et atroces, pro
férées avec un accent dur et une insolente 
familiarité. Il fallait abattre, disait-il , plusieurs 
mille tetes, et détruire tous les aristocrates, 
qui rendaient la liberté impossible. L'horreur 
et le mépris s'amoncelerent autonr de lui. 011 
le heurtait, on lui marchait sur les pieds , 011 

se jouait de sa misérable personne; mais, ha .. 



214 RÉVOLUTION FRAN9AISE. 

}Jilué aux luttes scientifiques et aux assertions 
les plus étranges, il avait appris a mépriser 
ceux qui le méprisaient, et illes plaignait comme 
incapables de le comprendre. Il étala des-Iors 
d:ms ses feuilles l'affreuse doctrine dont il était 
I'empli. La vie sonter~aine a laquelle il était 
eondamné ponr échapper a la justice, avait 
exalté son tempérament, et les témoignages de 
l'horrenr publique l'enflammaient encore da
vantage. Nos mreurs polies n'étaient a ses yeux 
que des vices qui s'opposaient a l'égalité répu
blicaine; et, dans sa haine ardente ponr les 
obstacles, iI ne voyait qu'un moyen de salut, 
l'extermination. Ses études et ses expériences 
sur l'hornme physique avaieftt du l'hahituer a 
vainere l'aspeet de la douleur; et sa pensée 
~lrdente, ne se tronvant arretée par aucnn ins
tinet de sensibilité, allait directernent a son 
but par des voies de sango Cette idée memc 
~pérer par la destrllction s'était peu a pell 

systématisée dans sa tete. Il voulait un dicta
tenr, non pour lui procurer le plaisir de la 
tOllte-puissanee, mais pour lui imposer la charge 
terrible d'épurer la société. Ce dictateur devait 
avoir un honlet aux pieds pour etre toujollrs 
sous la main du peuple; il ne fallait lui laissel' 
qu'une senle faculté, eclle d'indiquer les victi
mes, et d'ordouuel' pULIr lIlJiq uc chatimeut la 
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mort. Marat ne connaissait que cette peine, 
paree qu'il ne punissait pas, mais supprimait 
l'obstacle. 

Voyant partout des aristocrates conspirant 
contre la liberté, íl recueillait ~a et la tous les 
faits qui satisfaisaient sa passion; il dénom;ait 
avec fureur, et avec une légereté qui venait 
de sa fnreur meme, tons les noms qn'on lui 
désignait, et qui souvent n'existaient pas. Illes 
dénon<:;ait sans haine personnelle, san s crainte 
et meme sans danger ponr lui-meme, paree 
qu'il était hors de tous les rapports humains, 
et que ceux de l'outragé a l'outrageant n'exis
taient plus entre lui et ses semblabIes. 

Décrété récemment avecRoyou l'ami du roi, 
il s' était caché chez un avocat ohscur et misé
rabIe qui lui avait .donné asil~. Barbaroux fut 
appelé aupres de lui. Barbaroux s'était livré 
a l' étude des sciences physiques, et avait autre
fois connn Marat. Il ne put se dispenser de se 
rendre a S3 demande, et crut, en l'écoutant, que 
sa tete était dérangée. Les Franc;ais, a entendre 
cet homme effrayant, n'étaient que de mes
quins révolutionnaires. « Donnez-moi, disait.il, 
deux eents Napolitains, armés de poignards et 
portant a leur bras gauche un manchon en 
guise de bouclier; avec ellX je parcourrai la 
France, et je ferai la révoJution. » Il voulait, 
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pour signaler les aristocrates, que l'assemblée 
leur ordonwlt de porter un ruban hJanc au 
hras, et qu'elle permit de les tuer, quand ils 
seraient trois réunis. Sous le nom d'aristocrates, 
il comprenait les royalistes, les feuillants, les 
girondins; et quand, par hasard, on lui parlait 
de la difficulté de les reconnaitre, - il n'y 
avait pas, disait-il, a s'y tromper; iI faIlait 
tomber sur ceux qui avaient des voitures, des 
valets, des habits de soie, et qui sortaient des 
spectacles: c'étaient surement des aristo
erates. 

Barbaroux sortít épollvanté. Marat, obsédé 
de son atroce systeme, s'inquiétait pell des 
moyens d'insurreetioll, et il était d'ailleurs in
capable de les préparer. Dans ses reyeS meur
triers, il se eomplaisait d~ns l'idée de se re
tirer a Marseille. L'enthousiasme républieain 
de cette viHe lui faisait espérer d'y etre mieux 
compris et mieux accueilli. Il songea done a s'y 
réfugier, et voulait que Barbaroux J'y envoyat 
sous sa recommandation ; mais eeluí-ei ne vou
lait pas t~lÍre un pareil présent el sa ville natale, 
et il laissa la cet insensé dont iI ne prévoyait 
pas alors l'apothéose. 

Le systématique et sanguinaire Marat n'était 
done pas le chef actif qui aurait pu réunir ces 

masses éparses et fermentant cOllfusément, 
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Robespierre en aurait été plus capable, paree 
qu'il s'était fait aux Jacobins une clientele 
d'auditeurs, ordinairement plus active qu'nne 
clientele de lecteurs; mais il n'avait pas non 
plus toutes les qualités nécessaires. Robes
pi erre , médiocre avocat d' Arras, fut député 
par cette ville aux états-généraux. La, il s'était 
lié avec Pétion et Buzot, et soutenait avec 
apreté les opinions que ceux-ci défendaient 
avec une conviction profonde et calme. Il parut 
d'abord ridicule par la pesanteur de son débit 
et la pauvreté de son éloquence ; mais son opi
niatreté lui attira quelque attention, surtont a 
l'époque de la révision. Lorsque apres la scene 
du Champ-de.Mars, on répandit le bruit que le 
proces allait etre fait aux signataires de la pé
tition des jacobins, sa terreur et sa ,i4unesse 
illspirerent de l'intéret a Buzo! et a Roland; 
et on lui offrit un asile. Mais il se rassura bien· 
tot; et I'assemblée s'étant séparée, iI se re
trancha chez les Jacobins, ou il continua ses 
harallgues dogmatiques et ampoulées. Élu ac
cusateur public, il refusa ces nouveUes fonc
tions, et il ne songea qu'a se donner]a double 
réputation de patriote incorruptible et d'ora
tenr éloquent. 

Ses premiers amis, Pétion, Buzot, Brissot, 
Roland, le recevaient chez enx, et voyaient 
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avec peine son orgueil souffrant qUÍ se re ve
lait dans ses regards et dan s tous ses motlve
ments. On s'intéressait a luí. et on regrettait 
que, songeant si fort a la eh ose publique, il 
songeat aussi tant a lui-meme. Cependant iI 
étaÍt trop peu important pour qu'on lui en 
vouhit de son orgueil, el on lui pardonnait en 
faveur de sa médiocrité et de son úle. On re
marquait surtont que, silencieux dans toutes 
les réunions, et dOllnant rarement son avis, iI 
était le premier le Iendemain a produire a la 
tribnne les idées qu'il avait recueiUies chez les 
autres. On lui en fit l'observation, sans luí 
adresser de reproches; et bientot iI détesta 
cette réunion d'hommes supérieurs cornme il 
avait détesté ceHe des constituants. AIors il se 
retira tvut-a-fait aux Jacobins, ou, comme on 
l'a vu, iI différa d'avis avec Brissot et Louvet, 
sur la question de la guerre, et les appela, 
peut - etre meme les crut mauvais citoyens, 
paree qu'iIs pensaient autrement que lui, et 
soutenaient leur avis avec éloquence. Était-il 
de bonne foi lorsqu'il sou p<;onnait sur- le
champ ceux qui l'avaíent blessé, ou bien les 
caIomniait-il seiemment? Ce sont la les mys
teres des ames. Mais avec une raison étroíte et 
commune, avcc une extreme suseeptibilité, il 
était tres-disposé a s'irriter, et difficile a édai-
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rer; et il n'est pas impossible qu'une haine 
d'orgueil ne se changeat chez lui en une haine 
de principes, et qu'il crut méchants tous ceux 
qui l'avaient offensé. 

Quoi qu'il en soit, dan s le cercle inférieur 
ou il s'était placé, il excita l'enthousiasme par 
son dogmatisme et par sa réputation d'incor
ruptibilité. Il fondait ainsi sa popularité sur 
les passions avengles et les esprits médiocres. 
L'austérité, le dogmatisme froid, captivent les 
caracteres ardents, souvent meme les intelli
gences supérieures. JI y avait en effet des hom· 
mes disposés a preter a Robespierre une véri
table énergie, et des talents supérieurs aux 
siens. Camille Desmoulins l'appelait son Aris-· 
tide, et le trouvait éloquent. 

D'autres sans talents, mais subjugués par 
son péclalltisme, allaient répétant que c'était 
l'homme qu'il fallait mettre a la h~te de la ré
volution, et que sans ce dictateur, elle ne 
pourrait marcher. Pour lui, permettant a ses 
partisans tous ces pro pos , il ne se montrait 
jamais dans les conciliabules des conjurés. JI 
se plaignit meme d'etre compromis, parce que 
l'un d'eux, habitant dans la meme maison que 
lui, y avait réuni quelquefois le comité insurrec
tionnel. Il se tenait donc en arriere, laissant agir 
ses prollellrs Pallis, Sergcut, Osselin, et autrcs 
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membres dessectionsetdesconsei's munici paux. 
Marat, qui cherchait un dictateur, voulut 

s'assurer si Robespierre pouvait l'etre. La per
sonne négligée et cynique de Marat contras
tait avec ceHe de Robespierre, qui était plein 
de réserve et de soins pour lui-meme. Retiré 
dans un cabinet élégant, ou son image était 
reproduite de toutes les manieres, en pein
tu re , en gravure , en sculpture , iI s'y livrait a 
un travaiI opiniatre, et relisait saos cesse 
Rousseau, pour y eomposer ses discours. 
Marat le vit, ne trouva en lui que de petites 
haines personnelles, point de grand systeme, 
point de eette audace sanguinaire qu'il puisait 
dan s sa monstrueuse conviction, point de gé
nie enfin; il sortit pIein de mépris pour ce 
petit homme, le déclara incapable de sauver 
l'état, et se persuada d'autant plus qu'il pos
sédait seul le grand systeme social. 

Les partisans de Robespierre entourerent 
Barbaroux, et voulurent le conduire ehez lui , 
disant qu'il fallait un homme, et que Robes
pierre seul pouvait l'etre. Ce laogage déplllt a 
Bal'baroux, dont la fierté se pliait peu a l'idée 
de la dictatllre, et dont l'imagination ardente 
était déja séduite par la vertu de Roland et 
les talents de ses amis. Il aIla cependant chez 
Robespierre. Il fut question dans l'entreticn, 
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(le Pétion, dont la popularité offusquait Hobes
pierre, et qui, disait - on, était incapable de 
servir la révolution. Barbaroux répondit avec 
humeur aux reproches qu'on adressait a Pétion, 
et défendit vivement un caractere qu'il admi
rait. Robespierre parla de la révolution, et ré
péta, suivant son usage, qu'il en avait accé
léré la marche. Il finit, comme tOllt le monde, 
par dire qu'il fallait un homme. Barbaroux 
répondit qu'il ne voulait ni dictateur ni roi. 
FrérOll répliqua que Brissot voulait l'etre. On 
se rejeta ainsi le reproche, et on ne s'enten
dit paso Quand on se quitta, Panis, voulant 
corriger le mauvais effet de cette entrevue, dit 
a Barbaroux qu'il avait mal saisi la chose, 
qu'il ne s'agissait que d'une autorité momen
tanée, et que Robespierre était le seul homme 
auquel on put la donner. Ce sont ces' propos 
vagues, ces petites rivalités, qui persuaderent 
faussement aux girondins que Robespierre 
voulait usurper. Une ardente jalousíe fut prise 
en lui pour de l'ambition; mais c'était une de 
ces erreurs que le regard troublé des partís 
commet toujonrs. Robespierre, capable tout 
au plus de halr le mérite, n'avait ni la force 
ni le géllie de l'ambition, et ses partisans 
avaient ponr lui des prétentions qn'il n'amait 
pas osé concevoir lui-méme. 
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Dallton était plus capable qu'aucun autre 
d'etre ce chef que toutes les imaginations dé
siraient, pour mettre de I'ensemble dans les 
mouvements révolutionnaires. Il s'était jadis 
essayé au barreau, et n'y avait pas réussi. 
Pauvre et dévoré de passions, il s'était jeté 
dans les troubles politiques avec ardeur, et 
probablement avec des espérances. Il était 
ignorant, mais doué d'une illtelligence supé
rieure et d'une imagination vaste. Ses formes 
athlétiques, ses traits écrasés et un peu afri
cains, sa voix tonnante, ses images bizarres, 
mais grandes, captivaient l'auditoire des cor
deliers et des sections. Son visage exprimait 
tour-a-tour les passions brutales, la jovialité, 
et me me la bienveillance. Danton ne haissait 
et n'enviait personne, mais son audace était 
extraordinaire; et, dans certains moments 
d'entralnement, il était capable d'exécuter tout 
ce que l'atroce intelligence de Marat était ca
pable de concevoir. 

Une révolution dont l'effet imprévu, mais 
inévitahle, avait été de souIever les basses 
classes de la société contre les classes élevées, 
devait réveiller l'envie, faire naltre des sys
temes, et déchalner des passions brutales. 
Robespierre fut l'envieux; Marat, le systéma
tique; et Danton fnt l'homme passionné, vio-
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lent, mobile, et tour-a-tour cruel ou géné
reux. Si les deux premiers, obsédés, l'un par 
une envie dévorante, l'autre par de sinistres 
systemes , durent avoir peu de ces besoins qui 
rendent les hommes accessibles a la corrup
tion, Danton, au contraire, plein de passions, 
avide de jouir, ne dut ctre rien moins qu'in
corruptible. Sous prétexte de lui rembourser 
une ancienne charge d'avocat au conseil, ]a 
conr lui donna des sommes assez considéra
hles; mais elle réussit a le payer et non a le 
gagner. TI n'en continua pas moins a haran
guer el a exciter contre elle la multitud e des 
clubs. Quand on lui reprochaít de ne pas 
exÍ!cuter son marché, iI répondait que ponr 
se conserver le moyen de servir la cour, il 
devait en apparence la traiter en ennemie. 

Danton était done le plus redoutable chef 
de ces bandes qu'on gagnait et conduisait par 
la paro/e. Mais audacieux , entralnant au mo
ment décisif, íl n'était pas propre a ces soins 
assidus qu'exige l'envie de dominer; et quoique 
tres-influent sur les conjurés, il ne les gouver
nait pas encore. Il était capable seulement, 
dans un moment d'hésitation , de les ranimer 
el de les porter an but par une ¡mpulsiüIl dé
cisive. 

Les divers membres du comité insurrec-
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tionnel n'avaient pas encore pu s'elltendre. La 
cour, instruite de leurs moindres mouvements, 
prenait de son coté quelques mesures pour se 
mettre a l'abri d'une attaque soudaine, et se 
donner le temps d'aUendre en sureté l'arrivée 
des puissances coalisées. Elle avait formé et 
établi pres dll chatean un club, appelé le club 
franc;ais, qui se composait d'ouvriers et de sol
dats de la garde nationale. lIs avaient tous leurs 
armes cachées dans le local meme de leurs 
séances; et pouvaient, dans un cas pressant, 
courir au secours de la familIe royale. Cette 
seule réunion coútait a la liste civil e 10,000 

francs par jour. Un Marseillais, nommé Lieu
taud, entretenait en outre une troupe qui oc
cupait alternativement les tribunes, les places 
publiques, les cafés et les cabarets, pour y 
parler en faveur du roi, et pour résister aux 
continuelles émeutes des patriotes *. Partout 
en effet on se disputait, et presque toujours 
des paro les on en venait aux coups; mais mal
gré tous les efforts de la cour, ses partisans 
étaient clair - semés, et la partie de la garde 
llatiouale qui lui était dévouée, se trouvait ré
duite au plus grand découragement. 

Un grand nombre de serviteurs fideles, éloi-

• Voyez Berh'and el(' Mollev!lle, tomes VIII el IX, 
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gnés jusque-la du trone, accouraient pour dé
fendre le roi, et lui faire un rempart de leurs 
corps. Leurs réunions étaient fréquentes et 
nombreuses au chatean, et elles augmentaient 
la méfiance publique. On les appelait cheva
liers du poignard, depuis la scene de février 
179 J. On avait donné des ordres pour réunir 
secretement la garde constitutionnelle, qui, 
quoiqlle licenciée, avait toujollrs ref{u ses ap
pointements. Pendant ce temps, les conseils 
se croisaient autour du roi, et produisaient 
dans son ame faible et naturellement incer
taíne, les perplexités les plus douloureuses. 
Des amis sages, et entre autres Malesherbes "', 
lui conseillaient d'abdiquer; d'autres, et c'était 
le plus grand nombre, vOlllaient qu'il prit la 
fuite; du reste, ils n'étaient d'accord ni sur 
les moyens, ni sur le líeu, ni sur le résultat 
de J'évasion. Pour mettre quelqlle ensemble 
dans ces divers plans, le roí voulut que Ber
trand de Molleville s'entendit avec Duport le 
constitllant. Le roí avait beaucoup de confiallce 
en ce derníer, et íl fut obligé de donner un 
ol'dre positif a Bertrand, qui prétendait ne 
vouloir entretenir aucune relation avec un 
constitutionnel tel que Duport. Dans ce co-

* Voyez Bertrand de MolIevilJe. 

n. 
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mité se trouvaient encore Lally - ToJendal , 
Malouet, Clermont-Tonnerre, Gouvernet et 
autres, tous dévoués a Louis XVI, mais, hors 
ce point, dífférant assez d'opinion sur la part 
qu'il faudrait faire a la royauté, si on parvenait 
a la sauver. On y résolut la fuite du roi, et sa 
retraite au chatean de Gaillon, en Normandie. 
Le duc de Lianeourt, ami de Lonis XVI, et 
jouissant de toute sa confianee, eommanclait 
cette province; ji répondait de ses troupes et 
des habitants de Rouen, qni s'étaient pronon
cés par une adresse énergique eontre le 20 

juin. Il offrait de reeevoir la familJe royaJe, et 
de la conduire a Gaillon, on de la remettre a 
I..afayette, qui la trallsporterait au mílieu de 
son armée. 11 donnait en outre toute sa fortune 
pour seeonder l'exécutiou de ce projet, et ne 

. demandait a réserver a ses enfants que eent 
louis de rente. Ce plan convenaÍt aux rnembres 
constitutionnels du comité, paree qu'au lieu 
de mettre le roi dans les mains de l'émigration, 
ii le pla1,lait aupres du due de Liancourt et de 
Lafayette. Par le meme motif, il répugnait aux 
autres, et risquait de déplaire a la reine et au 
roi. Le chatean de Gaillon avait le grand avan
tage de n'etre qu'a trente-six lieues de la mer, 
et d'offrir, par la Normandie, provinee bien 
disposée, une fni te facile en Angleterre. JI en 
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avait encore un autre, e'était de n'etre qu'a 
vingt lieues de Paris. Le roi pouvait done f;'y 
rendre sans manquer a la loi constitutionnelle, 
et e' était beaucoup pOUI' lui, car il te~ait sin
gulierement a ne pas se mettre en é:t~t de 
eontravention ouverte. 

M. de Narbonne et la filie de Neeker, ma
dame Stael, imaginerent aussi un projet de 
fuite. L'émigratioll, de son coté, proposa le 
sien: c'était de transporter le roi a Compiegne, 
et de la sur les bords du Rhin par la foret des 
Al'dennes. Chacun vent conseilIer un roi fai
ble, paree que ehaeun aspire a lui donner 
une volonté qu'il n'a paso Tant d'inspiratious 
eontraires ajoutaient a l'indécisioll naturelle de 
Louis XVI; et ce prince malbeureux, assiégé 
de conseils, frappé de la raison des uns, en
trainé par la passion des autres, tourmenté de 
craintes sur le sort de sa famille, agité par les 
scrupules de sa conseienee, hésitait entre mille 
projets, et voyait arriver le fIot populaire sans 
oser ni le braver, ni le fuir. 

Les dépUlés girondius, qui avaient si har
diment abordé la question de la déchéance, 
demeuraient cependant incertains a la veiUe 
d'une insurrection; quoique la cour fut pres
que désarmée, et que la toute - pnissance se 
trouvat du coté du peuple, néanmoins l'appro-

,5. 
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che des Prussiens, et la crainte qu'inspire tou
jours un ancien pouvoir, meme apres qu'íl a 
été privé de ses forces, leur persuaderent qu'il 
vaudrait encore mieux transiger ave e la cour, 
que da s'exposer aux chances d'une attaque. 
Dans le cas meme ou cette attaque serait 
heureuse, ils craignaicnt que l'arrivée tres
prochaine des étrangers ne détruisit tous les 
résultats d'une victoire sur le chatean, et ne 6t 
succéder de terribles vengeances a un succes 
d'un momento Cependant, malgré cette dispo
sition a traiter, ils n'ouvrirent point de négo
ciations a ce sujet, et n'oserent pas prendre 
l'initiative; mais ils écouterent un nommé 
Boze, peintredu roi, et tres-lié avec Thierry, 
valet de chambre de I .. ouis XVI. Le peintre 
Boze, effrayé des dangers de la chose publique, 
les engagea a écrire ce qu'ils croiraient propre, 
dans cette extrémité, a sauver le roi et la li
berté. 11s firent done une lettre qui fut signée 
par Guadet, Gensonné, Vergniaud, et qui eom
men~ai t par ees mots; Vous nous demandez, 
mansieur, quelle est natre opinion sur la situa
lion actuelle de la France ... Ce début prouve 
assez que l'explication avait été provoquée. Il 
n'était plus temps pour le rOÍ, disaient a Boze 
les trois députés, de se ríen dissimuler, et iI 
s'abuserait étrangement s'il ne voyait pas que 
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sa conduite était Ja cause de l'agitation géné
raJe, et de cette violence des clubs dont il se 
plaignait sans cesse; de nouvelles protestations 
de sa part seraient inutiIes et paraitraient dé
risoires; au point ou se trouvaient les choses, 
iI ne fallait pas moins que des démarches dé
cisives pour rassurer le peuple: tout le monde, 
par exemple, croyait fermement qu'il était au 
pouvoir du roi d'écarter les armé es étrangeres; 
il fallait done qu'il commen(,;at par ordonner 
cet éloignement; il devait ensuite ehoisir un 
ministere patriote, eongédier Lafayette qui, 
dans J'état des ehoses, ne pouvait plus servir 
utilement, relldre une loi pour l'éducation 
eonstitutionnelle du jeune dauphin, soumet
tre la liste civile a une eomptabilité publique, 
et déclarer solennellement qn'il n'aeeepterait 
pour lui-meme d'augmentation de pouvoir, 
que du consentement libre de la nation. A ces 
conditiolls, ajoutaient les Girondins, il était él 
espérer que J'irritation se calmerait, et qu'avec 
du temps et de la persévérance dans ce sys
teme, le roí reeouvrerait la confiance qu'il 
avait aujourd'hui tout-a-fait perdue. 

Certes, les Girolldins se trouvaíent alol's 
bien pres d'atteindre Ieur but, si véritablement 
iIs avaient conspiré jusq u'a cet instant et depuis 
IOllg-temps pour la réalisation d'nne républi-
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que; et I'on voudrait qu'ils se fussent arretés 
tout-a-ctmp au moment de réussir, pOllr faire 
donner le ministere a trois de leurs amis! 
Voila cequine peut etre; et il devient évident 
que la république ne fut désirée qu'en déses
poir de la monarchie, que jamais elle De fut 
·un véritable projet, et que meme, a la veille 
de l'obtenir, ceux qU'Oll accuse de l'avoil' lon
gúement préparée, ne voulaient pas sacrifier 
la chose publique au triomphe de ce systeme, 
et consentaient a garder la monarchie consti
tutionnelle, pourvu qn'elle fut entourée d'assez 
de sécnrité. Les Girondins, en demandant l'é
loignement des troupes, prouvaiellt assez que 
le dangeJ' actuel seu 1 les occupait; l'attention 
qu'ils donna.ient a l'éducation du dauphin, 
prouve 'suffisamment encore, que la monarchie 
n' était pas pour eux un avenir insupportable. 

On a prétendu que Brissot, de son coté, 
avait fait des propositions pour empecher la 
déchéance, et qu'il y avait mis Ja condition 
d'une sommett'es-forte. Cette assertion est de 
Bertrand de MolleviHe, qui a toujours calomnié 
par deux I'aisons: méchanceté de cceur et 
fausseté d'esprit. Mais il n'en dorme aucune 
preuve; et la pauvreté connne de Brissot, sa 
conviction exaltée, doivent répondre ponr lni. 
n ne serait pas impossible sans doute qlle la 
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eour eut donné de l'argept a l'adresse de Bris-
80t, mais cela ne prouverait pas que l'argent 
eut été ou demandé ou re~u par lui. Le fait 
déja rapporté plus haut sur la corruption de 
Pétion, promise a la cour par des eS(,Xocs, ce 
fait etbeaucoup d'aut!'es du meme genre m(}n
treut assez quelle confiance il faut ajouter a ces 
accusations de vénalité, si souvent et si faciJe
rnent hasardées, D'ailleurs, quoi qu'il en puisse 
etre de Bl'issot, les trois députés Gensonné, 
Guadet, Vergniaud, n'ont pas meme été ac
cusés, et ils furent les seuls signataires de la 
leUre I'emise él Boze. 

Le crenr ulcéré du roi était rnoins capable 
que jamais d'écouter leurs sages avis. Thierry 
lui présenta la leUre, mais iI la repoussa dure
ment, et fitses deux réponses accoutumées, 
que ce n'était pas lui, mais le mil;listere pa
triote, qui avait provoqué la guerre; el que, 
quant a la constitution, il l'observait fidele
ment, tandis que d'autres mettaient tous leurs 
soins a la détruire *. Ces raisons n'étaient pas 
tres-justes; car, pien qll'il n'eut pas provoqué 
la gnerre, ce n'en était pas moins un devoir 
pour luí de la bien soutenir; et, quant él sa 
fidélité serupuleuse a la lettre de la loi, c'était 

• Voyez la note 21 a lil fin du volume. 
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peu que }'observation du texte, il falIait en
core ne pas c.0mpromettre la chose meme, en 
appelant l'étranger. 

Il faut sans doute attribuer a l'espérance 
qu'avaient les girondins de voir leurs avis 
écoutés, les ménagements qu'ils garderent, 
lorsqu'on voulut soulever dans l'assemblée la 
question de la déchéance tous les jours agitée 
dan s les clubs, dans les groupes et les péti
tions. Chaque foís qu'ils venaient au llom de 
la commission des douze, parler du danger-de 
la patrie et des moyens d'y remédier, remontez 
a la cause du danger, Ieur disait-on; a la cause, 
répétaient les tribunes. Vergniaud, Brissot et 
les girondins répondaient que la commission 
avait les yeux sur la cause, et que lorsqu'il 
en serait temps on la dévoilerait; mais que 
pour le moment il fallait ne pas jeter encore 
un nouveau levain de discorde. 

Mais il était décidé que tons les moyens et 
les projets de transaction échoueraient; et la 
catastrophe, prévue et redoutée, arriva bien
tot, comme nous le verrons ci-apres. 
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Arrivée des Marseillais a Paris; diner et sdmes sanglantes 
aux Champs-~:Iysée~. - :rl'lanifeste du duc de Bruns
wick. - Les sections de Paris demandent la déchéance 
du roi. - Le roi refuse de fuir. - L'assemblée rejette 
la proposition d'accuser Lafayeuf'. - Préparatifs de 
l'insurrection; moyens de défense .dll chateau. - In
surrection du 10 aout; \es faubourgs s'emparent des 
Tuileries apres un combat sanglant; le roi se retire a 
l'assemblée ; suspension du pouvoir royal; convocation 
d'une convention nationale. 

A la suite d'une fe te donllée aux fédérés, le 
comité insurrectíonnel décida qu'on partirait 
le matin, 26 juillet, sur trois colonnes, pour 
se rendre au chateau, et qu'on marcherait avec 
le drapeau rouge, et avec cette inscription: 
ceux qui tireront sur les colonnes du peuple, 
seront mis ti mort sur-Ie-champ. Le résultat 
clevait etre de constituer le roi prisonnier, et 
de l'enfermer á Vincennes. On avait engagé la 
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garde nationale de Versailles a secouder ce 
mouvement; mais on l'avait avertie si tard, et 
on était si peu d'accord avec elle, que ses of
ficiers vinrent a la mairie de Paris, le matin 
meme, pour savoir ce qu'il fallait faire. Le se
cret d'ailleurs fut si mal gardé, que la cour 
était déja avertie, toute la famille royale debout, 
et le chateau plein de monde. Pétioll, voyant 
que les mesures avaient été mal prises, crai
gnaut quelque trahison, et considérant surtout 
que les Marseillais n'étaient point encore arri
vés, se rendit en toute hate an faubourg, pOllr 
arreter un monvement quí devait perch'e le 
parti populaíre, s'il ne réussissait paso 

Le tumulle était affl'eux dans les fauhourgs; 
on y avait sonné le tOCflin toute la nuit. POur 
excíter le peuple, oh avait répandu le bruit 
qu'il existait au chateau un amas d'armes qu'il 
fallait aller chercher. Pétion parvint avec beau
coup de peine a ramener l'ordre; le garde-des
sceaux Champion de Cicé, qui s'y était rendu 
de son coté, yre<;ut des coups de sabre; enfin 
le peuple consentit a se retirer, et l'insurrec
tion fut ajournée. 

Les querelles, les contestations de détail par 
Jesquelles on prélude d'ordinaire a une rnp
ture définitive, continuerent sans interruption. 
Le roí avait fait fermer le jardín des Tuíleric!> 
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depuis le 20 juin. La terrasse des feuillants, 
aboutissant a l'assemblée , était seule ouverte, 
et des sentinel1es avaient la consigne de ne 
Jaisser passer personne, de cette terrasse dans 
le jardín. Despréménil y fut rencontré s'entre
tenant vivement avec un député. Il fut hué, 
ponrsnivi dans le jardin, et porté jusqu'au 
palais-Royal, ou il re<,;ut plusieurs hlessures. 
Les consignes qui empechaient de pénétrer 
daos le jardín ayant été violées, il fut ques
líon d'y suppléer par un décret. Cependant le 
décret oe fut pas rendu; on propósa seu le
ment d'y mettre un écriteau p~rtant ces mots: 
Difense de passer sur le territoire étranger. 
L'écriteau fut placé, et suffit pour empecher 
le peupled'y mettre les pieds, quoique le roi 
eut fai·t lever les consignes. Ainsi les procédés 
n'étaient déja plus ménagés. Une lettre de 
Nancy, par exemple, annon<;ait plusieurs traits 
civiques qui avaient eu lieu dans cette ville; 
sur-Ie-champ I'assemblée en envoya copie au 
rói. 

Enfin le 30, les Marseillais arrivercnt. lis 
étaient cinq cents, et comptaient dans leurs 
rangs tout ce que le Midi renfermait de plus 
exalté, et tont ce que le commerce amenait de 
plus turbulent dans le port de Marseille.Bar
barou'X se rendit all-devant d'eux a Charenton. 
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A cette oeeasion, un nouveau pl'ojet fut con
certé avee Santerre. Sous prétexte d'aller au
devant des Marseillais, on voulait réunir les 
faubourgs, se rendre cnsuite en bon ordre au 
Carrousel, et y camper sans tumulte, jusqu'a 
ee que l'assemblée eút suspendu le roí, ou qu'il 
eút volontairement abdiqué. Ce projet plaisait 
aux philantropes du parti, qui auraient voulu 
terminer cette révolution sans effusion de sango 
Cependant il manqua, paree que Santerre ne 
réussit pas a réunir le faubourg, et ne put 
amener qu'un petit nombre d'hommes au-de
vant des Marseillais. Santerre leur offrit tout 
de suite un repas qui fut serví aux Champs
Élysées. Le meme jour, et au meme moment, 
une réunion de gardes nationaux du bataillon 
des Fílles-Saínt-Thomas, et d'autres individus, 
écrivains ou militaires, tous dévoués a la COllr, 
faisaient un repas aupres du líeu ou étaient 
fetés les Marseillais. Certainement ce repas n'a
vait pu etre préparé a dessein pour troubler 
celui des Marseillais, puisque l'offre faite a ces 
derniers avaít été inopinée, cal' au lieu d'un 
festin on avait médité une insurrection. Cepen
dant iI était impossible que des voisins si op
posés d'opinion aehevassent paisiblement leur 
repaso La populaee insulta les royalistes, qui 
voulurent se défendl't:'; les patriotes, appelés 
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au secours de la populace, accoururent avec 
ardeur, et le combat s'engagea. n ne fut pas 
long,; les Marseillais, fondant sur leurs adver
saires, les mirent en fuite, en tuerent un et 
en blesserent plusieurs. Dans un moment, le 
trouble se répandit dans Paris. I.es fédérés par
couraient les rues, et arrachaient les cocardes 
de ruban, prétendant qu'il les fallait én laine. 

Quelques - uns des fugitifs arriverent tout 
sanglants aux Tuileries, ou ils furent accueillis 
avec empressement, et traités avec des soins 
bien naturels, Pllisqu'on voyait en eux des 
amis victimes de leur dévouement. Les gardes 
nationaux qui étaient de service au chateau 
rapporterent ces détails, y ajouterent pellt-etre, 
et ce fut l'occasion de nouveaux bruits, de 
nouvelles haines contre la famille royale et les 
dames de la cour, qui avaient, disait-on, essuyé 
avec ]eurs mouchoirs la sueur et le sang des 
hlessés. On en conclut meme que la scene avait 
été préparée , et ce fut le motif d'une nouvelle 
accusation contre les Tuileries. 

La garde nationale de París demanda aussi
tot l'éloignement des Marseillais; mais elle fut 
huée par ,les tribunes, et sa pétition n'obtint 
aucun succes. 

C'est au milieu de ces circonstances que fut 
répandu un écrit attribué au prince de Bruns-
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wick, et bientot reconnu authentique. Nous 
avons déja parlé de la mission de Mallet·du·Pan. 
Il avait donllé an nom du roi l'idée et le mo
dele d'un manifeste; mais cette idée fut bien
tot dénaturée. Un autre manifeste, inspiré par 
les passions de Coblentz, et revetu du nom de 
Brunswick, fut pub lié au-devant de l'armée 
prussienne. Cette piece était cOIH;ue en ces 
termes: 

(( Leurs majestés l'empereur et le roi de 
« Prusse m'ayant confié le commandement des 
{( armées combinées qu'ils ont fait rassembler 
(( sur les fronticres de FI'ance, fai voulu an
« noncer aux habitants de ce royaume les mo
t( tifs qui ont déterminé les mesures des deux. 
« souverains, et les intentions qui les gui
« dento 

« Apres avoir supprimé arbitrairemeut les 
(( droits et possessions des princes allemands 
c( en AIsace et en Lorraine, lroublé ct ren versé, 
« dans l'illtérieur, le bon ordre et le gouver
c( nement légitime; ex.ercé contre la personne 
E( sacrée du roi et contre son auguste famille 
« des attentats et des violences qui sont encore 
({ perpétués et renouvelés de jour en jour, ceux 
« qui out usurpé les renes de l'administration 
« ont enfin comblé la meSUl'e en faisant dé
« clarer une guerre injuste a sa majesté l'em-
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« pereur, et en attaquant ses provinces situées 
« en Pays-Bas; quelques-unes des possessions 
« de l'empire germanique ont été enveloppées 
« dans cette oppression, el plusieurs autres 
(C n'ont échappé au meme danger qu'en cédant 
« aux menaces impérieuses du parti dominant 
« et de ses émissaires. 

« Sa majeslé le roi de Prusse, uní avec sa 
« majesté impéríale par les liens d'une alliallce 
« étroite et défensive, et membre prépondé
« rant lui·meme d1l corps germanique, n'a done 
« pu se dispenser de marcher au secours de 
« son allié et de ses co-états; et c'est SOllS ee 
« double rapport qu'il prend la défense de ee 
« monarque et de l'Allemagne. 

« A ees grands intérets se joint eneore un 
l( but également important, et qui tíent a creur 
t( aux deux souverains, e'est de faire eesser l'a
« narchie dans l'intérieur de la Franee, d'arre
« ter les attaql1es portées au trane et a l'autel, 
« de rétablír le pouvoír IégaI, de rendre au roí 
« la sureté et la liberté dont iI est privé, et de 
« le mettreen étatd'exercer l'autorité légitime 
IC qui lui est due. 

« Convaincus que la partie saine de la natÍon 
« franc,;aise abhoÍTe les exces d'une faetion qui 
« la subjugue, et que le plus grand nombre des 
« habitants attend avee impatience le moment 
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(( du secours pour se déclarer ollvertement 
(( contre les entreprises odieuses de leurs op
c( presseurs, sa majesté l'empereur et sa majesté 
« le roi de Prusse les appellent et les invitent 
ce a l'etourner sans délai aux voies de la raison 
e( et de la justice, de l'ordre et de la paix. 
(e C' est dans ces vues que moi, soussigné, gé
ce néral commandant en chef les deux armées, 
e( déclare : 

e( l° Qn'entralnées dans la guerre présente 
ce par des circoIlstances irrésistibles, les deux 
ce cours aIliées ne se proposent d'autre but que 
« le bonheur de la France , sans prétendre s'en
(( richir par des conquetes; 

« 2° Qu'elles n'entendent point s'immiscer 
e( dans le gouvernement intérieur de la France, 
« mais qu'elles veulent uniquement délivrer le 
ce roi, la reine et la famille royale de leur capti
« vité , et procul'er a sa majesté tres-chrétienne 
«( la sureté nécessaire pOllr qu' elle puisse {aire 
« san s dan gel' , sans obstacle, les convocations 
«( qu'elle jugera a propos, et travailler a assu
(e rer le bonheur de ses sujets, suivant ses pro
« messes et antant qu'il dépendra d'elle; 

«( 3° Que les armées combinées protégeront 
(( les villes, bourgs et villages, et les personnes 
ce et les biens de tous ceux ql1i se SOl1mettront 
e( au roi, et qu'elles concol1rront au rétablis-
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({ sement instantané de l'ordre et de la police 
« dans toute la France; 

« 4° Que les gardes nationales sont sommées 
«( de veiller provisoirement a la tranquillité 
c( des villes et des campagnes, a la sureté des 
«( personnes et des biens de tous les Franc;;ais 

. (( jusqu'a l'arrivée des troupes de leurs majestés 
«impériale etroyale, oujusqu'accqu'il en soiL 
« autrement ordonné, son s peine d' en etre per
(c sonnellement responsables; qu'au contraire , 
« ceux des gardes nationaux quí auront com
«( battu contre les troupes des deux cours al
« liées, et qui seront pris les armes a la main, 
« seront traités en ennemis, et punis comme 
«( rehelles. a leur roi et comme perturbateurs 
«( du repos publíc; 

«( 5° Que les généraux, officiers, bas-officiers 
(( et soldats des troupes de ligne franc;aises sont 
(( également sommés de revenir a leur ancierme 
(( fidélité, et de se soumettre slll'-le-champ au 
« roí, leur légitime souveraín; 

« 6° Que les membres des départements, des 
" districts et des municipalités, seront égale
" ment responsables, sur leurs tetes et sur lellrs 
« biens, de tons les délits, incendies, assassí· 
« nats, pillages et voies de faít qu'ils laisserout 
(( commet.tre ou qu'ils ne se sont ras uotoire
«( ment efforcés d'empecher dans leur territoire; 

n. 16 
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ce qu'ils seront également tenus de continuer 
(( provisoirement leurs fonctions jusqu'a ce que 
« sa tnajesté tres-chrétienne , remise en pleine 
« liberté, y ait pourvu ultérieurement, ou qu'il 
« en ait été autrement ordonné en son nom 
(( dans l'intervalle; 

« 7° Que les habitants des villes, bourgs et 
«( villages, qlli oseraient se défendre contre les 
«( troupes de leurs majestés impériale et royal e , 
(e et tirer sur elles, soit en rase campagl1e, soit 
« par les fel1etres, portes et ouvertures de leurs 
« maisons, seront punís stir-Ie-champ suivant 
ce la rigueur du aroit de la gllerre, et leurs 
e( maisons démolies ou brUlées. Tous les habi
(( tants, au contraire, desditesvilles, cbourgs et 
« villages, qui s'empresseront de se soumettre a 
« leur roi, en ouvrant leurs portes aux troupes 
(( de leurs majestés, seront a l'ínstant SOl1S leur 
( sauvegarde immédíate; leurs personnes, ]ellrs 
( biens, ]eurs effets, seront sous la protectíon 
l( des loís; et il sera pourvu a la súreté géné
c( rale de tous et chacnn d'eux; 

« 8° La ville de París et tous ses habitants. 
ce sans distinction, seront tenus de se SOl/mettre 
(e sur-Ie-champ et sans délai au roi, de mettre 
( ce prince en pleine et entiere liberté, et de 
« lui assurer, ainsi qu':'t toutes les personnes 
e( royales, l'inviolabilité et le respect auxquels 
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« le droit de la nature et des gens oblige les 
ce sujets envers les souverains; leurs majestés 
« impériale et royal e rendant personnellement 
« responsables de tons les événements, sur Ieur 
« tt~te, pour etre jugés militairement , sans es-
( poil' de pardo n , toilS les membrcs de l'assem
{( blée nationale, dil département, du distritt; 
« de la municipalÍté et de la garde nationalede 
(c París, les juges de paix et tous autres qtt'i 1 
« appartiendra; déclarant eh Qutre leursdites 
c( majes1és, sur leur foÍ et parole d'etrlperélir et 
« roí, que si le chatea u des Tuileries est forcé 
r( ou insulté, que s'il est faÍt la moindre vio
« lence, le moindre outrage a Ieurs majestés le 
r( roi, la reine et la famille royale, s'il n'est pas 
{( poutvu immédiatement a Ieur sureté, a leur 
( conservation et a leur liberté, elles eritireront 
l( une vengeance exemplaire el a jamais memo-
« rabIe, en livrant la ville de París a une exécti
« tion militaire et a une subversion totale, et 
« les révoltés coupables d'attentats, aux sup
« plices qu'ils auront mérités. Leurs majestés 
(1 impériale et royale promettent au contraire 
( aux habitants de la ville de Paris d'employer 
«( leurs bons offices aupres de sa majesté tres
« chrétienne pour obtellir le pardon de Jeurs 
c( torts et de leurs erreurs, et de prendre les 
r( mesures les plus vigoureusf's pour assurer 

16. 
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« leurs personnes et leurs hiens, s'ils ohéissent 
« promptement et exactement a l'injonction 
« cÍ-dessus, 

« Enfin leurs majestés ne pouvant l'eeon
« naitre pour lois en Franee que ceHes qUl 
« émaneront duroi, jouissant d'nne liberté par
« faite, protestent d'avance eontre l'authenti
« cité de toutes les déclarations qui pourraient 
« etre faites au nom de sa majesté tres-chré
« tienne, tant que sa personne sacrée. celle de 
« la reine et de toute la famille royal e ne seront 
« pas réellement en sureté; él l'effet dequoi 
« lellrs majestés impériale et royale invitent et 
« sollieitent sa majesté tres-chrétienne de dési
« gner la, ville de son royaume la plus voisine 
« de ;ses frontieres dans laquelle elle j ugera a 
« propos de se retirer avee la reine et sa famille, 
« SOllS une honne et sure es corte qni lui sera 
ce envoyée pour cet effet, afin que 5a maje5té 
« tres-ehrétienne puisse en toute sureté appeler 
(( aupres d'elle les ministres et les conseillers 
.« qu'il lui plaira de désigner, faire telles eon
c( vocations qui luí paraitront convenables, 
~( pourvoir au rétablissement du bon ordre, et 
« régler l'administration de son royaume. 

« Enfin, je déc1are et m'engage eneore, en 
~(,monpropre et privé llom , et en ma qualité 
g, susclite, de fair'e obscrver partout aux troupes 
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(l coufiées a mon commandement ulle bOllne et 
« exacte discipline, promettant de traiter avec 
« douceur et modération les sujets bien inten
(e tionnés qui se montreront paisibles et soumjs, 
« et de n'employer la force qu'envers ceux qui 
« se rendront eoupables de résistance ou de 
« mauvaise volonté. 

« C'est par ces raisons que je requiers et 
« exhorte tous les habitants du royaume, de la 
« maniere la plus forte et la plus instante, de 
« ne pas s'opposer a la marche et aux opéra
« tjons des troupes que je commande, roais de 
C( leur accorder plutót partout une libre entrée 
« et toute bonne volonté, aide et assistance que 
« les eirconstallces pourronl exiger. 

« Donné au quartier-général de Coblentz, le 
« ~5 juillet 1792. 

« Signé CHARLES-GUILLAUME-FERlHNAND, 

duc de Bruflswick-Lunebourg. » 

Ce qui parut surtout étonnant dans eeUe 
déclaration, e'est que, datée du 25 de Coblentz, 
elle se trollva le 28 a Paris, et fut imprimée 
dans tous les jOllrnaux royalistes. Elle produisit 
un effet extraordinaire. Cet eHet fut eelui des 
passions sur les passions. On se promit de 
loute part de résister a un ennemi uont le lan
gage était si hautain et les mcnaces si terribles. 
Dans l' état des csprits, il était llaturel q lle le 



246 nÉVOLUTION FRAN(jA[S~¡';. 

roí et la cour fussent accusés de cette nouvelle 
faute. Louis XVI s'empressa de désavouer le 
manífeste par Un message, etille pouvait sans 
doute de tres-bonne foi, puisque cette piece 
était si différente du modele qu'il avait pro
posé; mais il devait déja voir par cet exemple 
combien sa volonté serait outrepassée par son 
parti, si ce par ti était jamais vainqueur. Ni son 
désaveu, ni les expressions dont iI l'accompa
gua, ne purentramener l'assemblée. En parlant 
de ce peuple dont le bonheur lui avait toujours 
été cher, il ajoutait : « Que de chagrins pour
« raient etre effacés par la plus légere marque 
« de son retour! >l 

Ces paroles touchantes n'excitCrent plus l'en
thousiasme qu' elles avaient le don de produire 
autrefois; on n'y vit qu'une perfidie de langage, 
etbeaucoup de députés appuyerent l'impression 
pour rendre public, dirent-ils, le contraste qui 
existait entre les paroles et la conduite du roi. 
Des ce moment, l'agitation ne cessa pas de 
croitre, et les circonstances de s'aggraver. On 
eut connaissance d'un arrt!té par lequel le dé
partement des Bouches-du-Rhóne retenait les 
impots pour payer les tronpes qu'il avait en
voyées contre les Savoisiens , et accusait d'in
suffisance les mesures prises par l'assemblée. 
C'était un acte du aux inspirations de Barba-



ASSF.MBLÉE LÉGrSLATlvE (1792). 247 

roux. L'arreté fut cassé par l'assemblée, sans 
qut! l'exéclltion en put etre emptkhée. On répan
dit en meme temps que les Sardes, qui s'avan
<{aient, étaieut au nombre de cinquante mille. 
Il [aUut que le ministre des relatioIls extérieures 
vint assurer lui-meme a rass~mblée que les ras
semblements n' étaient tout au plus que de onze 
a douze mille hommes. A ce bruit en succéda 
un autre : on prétendit que le petit nombre des 
fédérés actuellement rendus a Soissons, avaient 
été cmpoisonnés avec du verre melé dans leur 
rain. On assurait meme qu'il y avait déja cent 
soixante morts et huit cents malades_ On alla 
aux informations, et on apprit que les farines 
se trouvant dans une église , des vitres avaient 
été cassées, et que quelques mQrceaux de verre 
s'étaient trüuvés dans le pain. II n'y avait ce
pendant ni morts , ni malades. 

Le 25 juillet, un décret avaitrendu toutes les 
sections de Paris permanentes. Elles s'étaient 
réunies, et avaient chargé Pétion de proposer 
en leur nom la déchéance de Louis XVI. Le 
3 aout au matin, le maire de Paris, enhardi 
par ce vreu, se présenta a l'assembJée pour faire 
une pétition au nom des quarante-huit sections 
de París. Il exposa la conduite de Louis XVI 
depuis l'ouverture de la révolution; il retra<;a, 
dans le langage du temps, les bienfaits 'de la 
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JlatÍon envers le roí, et l'ingratitude du mo
narque. n dépeignit les dangers dont toutes 
les imaginations étaient frappées, l'arrivée de 
l'étrang'er, la nullité des moyem de défense, la 
révolte d'un général contre l'assemblée, l'op
position d'lIne foule de directoires de dépar
tement, et les menaces terribles et absurdes 
faites au nom de Brunswick; en conséquence 
il conclut a la déchéance du roi, et demanda 
a l'assemblée de mettre cette importante ques
tíon a l'ordre du jour. 

Cette grande proposition, qui n'avait encore 
été faite que par des clubs, des fédérés, des 
communes, venait d'acquérir un autre carac
tere en étant présentée au nom de París et par 
son maire. ElIe fut accueillie plutot avec éton
nement qu'avec faveur dans la séance du matin. 
Mais le so ir la discussion s'ouvrit, et l'ardeur 
d'une partie oe l'assemblée se déploya sans re
tenue. Les uns voulaientqu'on discutatla ques
tion sur-Ie-champ, les autres qu'on l'ajournat. 
On finit par la remettre au jeudi, 9 aout, et 
on continua a recevoir el a lire des pétitions 
exprimant, avec plus d'énergie encore que 
eeHe du maire, le meme vreu et les memes 
sentiments. 

La section de Mauconseil, allallt plus loin 
que les autres, ne se borna pas a demander la 
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déchéance, mais la pronon<;a de sa pleine au
torité. Elle déelara qu'elle ne reconnaissait plus 
Louis XVI pour roí des Fran<;ais, et qu'elIe 
¡raít bientot demander au corps législatif s'jl 
voulait enfIn sauver la France; de plus, elle 
invita toutes les sections de l'empire (qu'elle 
n'appelait déja plus le royaume), a imiter son 
exemple. 

Comme on l'a déja vu, l'assemblée ne suivait 
pas le mouvement insurrectionnel aussi vite 
que les autorités inférieures, parce que, char
gée de veiller sur les loís, elle était obligée de 
les respecter davantage. Elle se trouvait ainsi 
fréquemment devancée par les corps populai
res, et voyait le pouvoir s'éehapper de ses 
mai.ns. Elle eassa done l'arreté de la section 
de Mauconseil ; Vergniaud et Cambon employe
rent les expressions les plus séveres contre eet 
acte, qu'ils appelerent une usurpation de la 
souveraineté du peuple. Il parait eependant 
que dans cet acte, ils condamnaient moins la 
violation des principes, que la précipitatíon 
des pétitionnaires, et surtout l'inconvenance de 
leur langage a l'égard de l'assemblée nationale. 

Le terme de toutes les incertitudes appro
chait; le meme jour on se réunissait en meme 
temps dans le comité insurrectionnel des fé
dérés, et chez les amis dn roi, qni préparaient 
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sa fuite. Le comité remit l'insurrection au jour 
ou l'on discuterait la déchéance, e'est-a-dire 
au 9 aout au soir, pour le 10 au matin. De leur 
coté, les amis du roí délibéraient sur sa fui te, 
dans le jardin de M. de Montmorin. MM. de 
Lianeourt et de Lafayette y renol1velaient leurs 
offres. Tout était disposé pour le départ. Ce
pendant on manquait d'argent; Bertrand de 
Molleville avait iuutílemellt épuisé la liste ei
vilc pour payer des clubs royalistes, des ora
teurs de tribunes, des orateurs de groupes, 
de prétendus sédllcteurs qui ne sédui3aient 
personne, et gardaient pour eux les fonds de 
la COllr. On suppléa au défaut d'argent par des 
prets que des sujets généreux s'empresserent 
de faire au roi. Les offres de M. Lianeourt ont 
déja été rapportées; il donna tout l'or qu'íl 
aVait pu se procurer. D'autres personnes four
nirent eelni qu' elles possédaient. Des amis dé
voués se préparerent a suivre la voiture qui 
transporterait la famille royale, et, s'ille fal
laít. a périr a ses cotés. Tout étant disposé, 
les eonseillers réunis ehez Montmorin réso]u
rent le départ, apres un eoneiliabule qui dura 
toute une soirée. Le roí, qui les vit immédia
tement apres, donna son eonsentement a eette 
résolution, et ordonna qu'on s'entendit avec 
MM. de NJontciel et de Sainte·Croix. Quelles 
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que fussent les opinions des hommes qui s'é
taient réunis pour eette entreprise, e'était une 
grande joie pour eux de croire un moment a 
la prochaine délivrance du monarque *. 

Mais le lendemain tout était ehangé; le .roi 
fit répondre qu'il ne partirait point, paree qu'il 
ne voulait pas eommeneer la guerre civile. 
TOllS ceux qui, avec des sentiments tres-dif
férents, s'intéressaient également a lní, furent 
consternés. lIs apprirent qlle le motif réel n'é
tait pas celui qn'avait donné le roi. Le véritable 
était d'abord l'arrivée de Brunswiek, annoncée 
eomme tres-prochaine; ensuite l'ajournement 
de l'insurreetion, et surtout le refus de la reine 
de se confier aux eonstitutionnels. Elle avait 
énergiquement exprimé sa répugnanee, en di
sant qu'il valait mieux périr que de se mettre 
dans les mains de gens qui leur avaient faít 
tant de mal n. 

Ainsi, tous les efforts des constitlltionnels et 
tous leurs dangers furent inutiles. Lafayette 
s'était gravement compromiso On savait qu'il 
a vait déeidé Luekner a marcher au besoin sur 
la eapitale. CeJui-ei, appelé aupres de I'assem-

* Voyez la note :l2 a la fin du volume . 
•• Voyez "tes Mémoires de Mm- Campan, tome II, page 

125. 
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blée, avait tont avoné an comité cxtraordí
naire des donze. Le vieux Luckner était faíble 
et mobile. Qnand des mains d'un parti il passait 
dans ceHes d'un autre , jI se laissait arracher 
raven de tout ce qu'il avait entendu ou dit 
la veille, s'excusait ensnite de ses aveux en 
disant qu'il ne savait pas la langlle fran~aise, 
pleurait et se plaignait de n'etre entouré que 
de factieux. Guadet eut l'adresse de lui faire 
confesser les propositions de Lafayette; et 
Bur{"-3u de Puzy, accusé d'ell avoir été l'inter
médiaire, fut mandé a la barre. C'était un des 
amis et des officiers de Lafayette; il nía tout 
avec assurance, et avec un ton qui persuada 
que les négociations de son générallui étaient 
inconnues. La question de savoir si on mettrait 
Lafayette en accusation fut encore ajournée. 

On approchait du jour fixé pour la discussioIl 
de la déchéance; le plan de l'insurrectioll était 
arreté et connu. Les Marseillais, quittant leur 
caserne trop éloignée, s'étaient transportés a 
la section des corde1iers, ou se tenait le club 
du meme nomo Ils ~e trouvaient aínsi au cen
tre de París, et tri>s-pres du líen de l'action. 
Deux officiers mllnicipaux avaient été assez 
hardis ponr faire disll'ibuei' des cartouches 
aux conjurés; tout cllfin était préparé pou!' 
le 10. 
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Le 8 OH délibéra sur le sort de Lafayette. 
Une {orte majorité le mit hors d'accusation. 
Quelques députés, irrités de l'acquittement, de
mandent l'appel nominal; et, a cette seconoe 
épreuve, quatre cent quarante-six voix ont le 
courage de se prononcer pour le général, con
tre deux cent vingt-quatre. Le peuple, sonlevé 
a cette nouvelle, se réunit a la porte de la 
salle, insulte les députés qui sortent, et mal
traite particnlierement ceux qui étaient connus 
ponr appartenir an coté droit de l'assemblée, 
tels que Vaublanc, Girardin, Dumas, etc. De 
tous catés on s'indigne contre la représentation 
nationale, et OH répete a haute voix qu'il n'y 
a plus de salut avec une assemblée qui vient 
d'absoudre le traílre Lafayette. 

Le lendemain 9 aout, une agitation extraor
dinaire regne parmi les députés. Ceux qui 
avaient été illsultés la veille se plaignellt en 
personne ou par ¡ettres. Lorsqll'on rapporte 
que M. Beaucaron allait etre livré a la eorde, 
un rire barbare éclate dans les tribunes. Quand 
on ajoute que M. de Girardin a été frappé, 
ceux meme qui le savaient le mieux lui de
mandent ave e ironie, ou et eomment. - Eh! 
ne sait-on pas, reprend noblement lVL de Gi
rardin, que les la eh es ne {rappent jamais que 
parderriere!-Enfin, un membre réclamel'or-
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dre du jour. Cependant l'assetnblée décide que 
le procureur-syndic de la cotnmune, RredereJ', 
sera mandé a la barre pour etre chargé de garan
tir, sons sa responsabilité personnelle, la sureté 
et l'inviolabilité des membres de l'assemblée. 

On propose d'interpeller le maire de París, 
et de l' obliger a déclarer par oui ou par 'non , 
s'il peut assnrer la tranquillité publique. Gua
det réplique a cette proposition par ceHe d'in
terpellel' aussi le roi, et de l' obliger a son 
tour a déclarer par oui ou par non, s'il peut 
répondre de la sureté et de l'inviolabilité dll 
territoire. 

Cependant, au milieu de ces propositions 
contraires, il était facile d'apercevoir que l'as
semblée redoutaít le moment décisif, et que 
les girondíns eux-memes auraient mieux aimé 
obtenir la déchéance par une déJibération, 
que de recourir a une attaque douteuse et 
meurtriere. Rrederer arrive sur ces entrefai .. 
tes, et annonce qu'une section a décidé de 
sonner le tocsin, et de marcher sur l'assem
blée et sur les Tuileries, si la déchéance n'est 
pas prononcée. Pétion entre a son tour; iI ne 
s'explique pas d'une maniere positive, mais íI 
avoue des projets sinistres; iI énumere les 
précautions prises pour prévenir les monve
ments dont on est menacé, et promet de se 
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concerter avec le département pour adopter 
ses mesures, si elles lui paraissaient meilleu
res que ceHes de la municipalité. 

Pétion, ainsi que tous ses ami s girondins, 
préférait la déchéance prononcée par l'assem
blée, a un combat incertain contre le cbatean. 
La majorité pour la déchéance étant presque 
assurée, il aurait voulu arreter les projets du 
comité insurrectionnel. Il se présenta done an 
comité de surveillance des Jacobins, et enga
gea Chabot a sllspendre l'insurrection, en luí 
disant que les girondins avaient résolu la dé 
chéance, et la convocation immédiate d'une 
convention uationale; qu'ils étaient surs de la 
majorité, et qu'il ne fallait pas s'exposer a uüe 
attaque dont le résultat serait douteux. Chabot 
répondit qu'il n'y avait rien a espérer d'une as
semblée quí avait absous le scélérat Lafayeite; 
que lui, Pétion , se laissait abuser par ses amis ; 
que le peuple avait enfin pris la résolution de 
se sauver lui-meme, et que le tocsin sonnerait 
le soir meme dans les faubourgs. 

ce Vous aurez donc toujours maul'aise téte, 
reprit Pétion. Malheur a nous, si on s'insurge! 
Je coonais . votre influence, mais j'ai aussi la 
mienne, et je l'emploierai contre vous. - Vous 
serez arreté, répliqua Chabot, et 00 vous em 
pechera d'agir.» 
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Les esprits étaient en effet trop excités pour 
qae les craintes de Pétion pnssent etre eom
prises, et que son infJuence pút s'exereer. Une 
agitation générale régnait dans París; le tam
bour battait le rappel dans tous les quartiers; 
les bataillons de la garde nationale se réunis
saient et se renclaient a leurs postes, avec des 
dispositions tres-diverses. Les sections se rem
plissaient, non pas du plus grand lIombre de 
eitoyens, mais des plus ardents. Le comité in
snrrectionnel s'était formé sur trois points. 
Fournier et quelques autres étaient au fall
bourg Saint-Marceau; Santerre et Westermanll 
occupaient le faubourg Saint-Antoine; Dantoll, 
enfin, CarnilJe Desrnoulins, Carra, étaient aux 
Cordeliers avec le bataillon de Marseille. Bar
barollx, apres avoir pIacé des éclaireurs a 1'as
semblée et au chateau, avait disposé des cour
riers prets a prendre la ronte du Midi. II s'était 
pourvu en outl'e d'une dose de poison, taut 
OH était incertain du sueces, et iI attendait 
aux Cordeliel's le résuJtat de l'ínsurrection. On 
ne sait ou était Robespierre; Danton avait ca
ché Marat dans une cave de la section, et s'é
tait ensuite emparé de la tribunc des Corde
liers. Chacun hésitait, comme a la veille d'mH' 
grande résolution; mais Danton, proportion
llant l'andace a la gravité de l'événement, faj-
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sait retentir sa voix tOllnante; il éuumérait' Ct' 
qu'il appeIait les crimes de la cour; i1 rappe
lait la baine de celle-ci pourlacollstitution, 
ses paroles trompellses ,ses promésseshypo
crites, toujours démenties par sa conduite, et 
enfin ses machinations évidentes pOLIr amener 
l'étranger. « Le peuple, disait-il, ne peut plús 
recourir qu'a lui-meme, ear la constitution est 
insuffisante, et l'assemblée a absous Lafayeüe; 
iI ne reste done plus que vous pour vous sauver 
vous-memes. Hatez-vous done, ear eeHe' nuÍt 
meme, des sateIlites eachés daos le chatean doi
vent faire une sOl'tie sur le peuple, et l'égorger 
avant de quitter París ponr rejoindre Coblentz. 
Sauvez-vous done; aux armes! aux armes!» 

Dans ce moment; un coup :de fusIl est 'tiré 
dans la cour dti Commerce; le cri aux armes 
devieutbientót général, el l'insorrection est 
procIamée. Il était alors onze heures et demie. 
Les Marseillais se forment a la porte des Corde
liers, s'emparent des canons, et se grossissent 
d'une foule nombreuse qui se rangea leurs 
cótés. Camille Desmoulins et d'autres' se pré
cipitent ponr aIler faire SOllller le tocsin; mais 
ils ne trouvent pas la meme ardeu!' dan s les 
différentes sections. lis s'efforeent de réveiller 
lenr zele ;bientót elles se réunissent .et nom
ment des commissairps, qui doivent aller;'\ 

rr 17 
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l'Hótel-de-Ville déphlcer l'ancienlle municipa
lité, et s'emparel' oe tous les pouvoirs. Enfin 
on courtaux cIoches , on s'en empare de vive 
force, et le tocsin commence a sonner. Ce 
bruit lugubre Tetelltit dans l'immense étendue 
de la capitale ; il se propage de rues en rues 
~\ d' édifices en édifices; il appelle les députés, 
les magistrats. les citoyens a leurs postes; tI 
arrive ellfin an chateau, et vient y annoncer 
que la nuit fatalf appl'oc~e, nuit terrible, uuit 
d'íl;gitation et de sang, qui devait etre po.ur le 
mO.Jlarque la derniere passée dans le palais de 

, I ses peres. 
Pes émissaires de la cour venaient de lui 

apprel;tQre qu'on. tou~h~i~ au moment de la 
(;atfl!'!trophe; ils avaient rapporté le mot du 
pr~sident des Cordelief5, qui avait dit a ses 
gens qn'il ne s'agissait plus., comroe au ~w juin, 
d'tme simple pfomenade civique; c'est-a-dire 
que sí le 20 juin avait élé la menace, le 10 aout 
devait etre le coup. décisif. On n'en doutait 
plJ}.s e,O ~ffet. Le roí, la reine, icurs deux en
fquts, leur soour madame Élisaheth, ne s'{;
taient pas COllchés, et apres le souper avaienl 
passé dans la salle du conseil ~ oú se trou vaient 
tous les ministres et un grand nomhre el' offi
ci~rs supérieurs. On y délibérait? daos le trou
ble, sur les moyens de sauver la famille royale. 
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Les moyens de résistance étaient faibles, 
ayant été presque anéantis ~ soit par les dé
crets de }'assemblée, solt par les fansses me
sures de la cour elle-meme. 

La garde constitutionnelle, dissoute par un 
décret de I'assemblée, n'avait pas été rempla
cée par le roi. qui avait mieux aimé lui con ti· 
nuer ses appointements que d'en [ormer une 
nouvelle : c'étaient dix-hnit cents hommes de 
moins au chateau. 

Les régiments dont les dispositions avaient 
paru favorables :m roí, pendant la derniere 
fédération, avaient été éloignés de Paris, par 
le moyen accoutumé des décrets. 

Les Suisses n'avaient pu etre éloigoés, grace 
a leurs capitulations; mais on les avait privés 
de leur artillerie; et la cour, lorsqu'elle fut un 
moment décidée a fuir dans la Normandie, y 
avait envoyé l'un de ces fideles bataiUons, 
son s le prétexte de veiller a l'arrivage des 
grains. Ce bataiJIon n'avait pas encore été rap
pelé. Quelques Suisses seulement, casernés a 
Courbevoie, étaient rentrés par l'autorrsation 
de Pétion, et tous. ensemble De s' élevaient pas 
a plus de huit ou neuf cents hommf>-s. 

La gendarmerie veDait d'etre composée des 
aD.ciens soldats des gardes franvlÍses, afllteun 
du 14 juillet. 
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Enfin la garde nationale n'avait lIi les nH~mes 
ehefs, ni la meme organisation, ni le meme 
dévouement qu'au 6 octobre ) 789' L'état
major, ainsi qu' on l'a vu, en avaít été reCOllS
titué. Une fonle de citoyens s'étaient dégoutés 
ou service, et ceux quí n'avaient pas déserté 
leul' poste étaient intimidés par la fureul' de la 
populace. La garde nationale se trouvait done, 
eomme tous les corps de l'état, composée 
d'une nouvelle génération révolutionnaire, 
Elle se partageait, comme la Franee entiere, 
en constitutionnels et républicains. Tont le ba
taillon des FilIes-Saín t-Tbomas, et une partie 
de celui des Petits-Peres, etaient dévoués au 
roí; les autres étaient indifférents ou ennemis. 
Les canonniers surtout, qui composaient la 
principale force, étaient républicains décidés. 
Les fatigues qu'imposait l'arme de. ees derniers 
en avaient éloigné la riche bourgeoisie; des ser'· 
ruriers, des forgerons se 1ronvaient ainsi mal
tres des canons, et ils partageaient les sen ti
ments du peuple, puisqu'ils en faisaient partie. 

Ainsi íl restaít au roí huit ou neuf cents 
Suisses, et un pen plus d'un bataillon dI' la 
garde nationale. 

On se souvient que depuis la retraite de 
Lafayette, le cornmandement de la garde natio
nale passait alternativement aux six chef., de 
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légiol!. H ét~t échu ce jour-Ia au commandant 
Mandat, an~ien militaire, mal vu a la cour 
a cause de ses opinions constitutionnelles, 
mais lui inspirant une entiere confiance, par 
sa fermeté, ses tumieres et son attachement 
a ses devoirs. Mandat, général en chef pendant 
ceHe nuit fatale, avait fail a la hate les seu les 
dispositions possibles. 

Déja le plancher de la grande galerie qui 
jOillt le Louvre allX Tllileries, avait été cOllpé 
dan s Hne certaille étendue, pour interdire le 
passage aux assaiJIauls. Mandat ne songea donc 
pas a protéger eette aile du palais, et porta 
tous ses soins du coté des eours et da jardin. 
Malgré le rappel, peu de gardes llationaux s'é
taient réunis. Les bataillons ne s'étaient pas 
complétés, et les plus zélés se rendaient indio 
vidllellement au chatean, ou Mandat les avait 
emégimentés et distribués conjointement avec 
les Suisses, dans les eours, le jardin et les ap
partements. Il avait placé une piece de canon 
dans la cour des Suisses, trois· daus ceHe du 
milieu, et trois dans ceHe des Princes. 

Ces pieces étaient malheureusement confiées 
aux canonniers de la garde nationale, el l'en
nemi se tronvait ainsi dalls la place. Mais les 
Suisses, pleins d'ardeur et de fidélité, les ob
servaÍcnt oe l'reil, prets, au premier mouve-
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ment, a s'emparer des canons, et a jeter les 
canonniers eux-memes hors de l'enceinte du 
chatean. 

Mandat avait placé en outre quelques postes 
avancés de gendarmerie a la colonnatle du 
Louvre et a l'Hótel-de-Ville. Mais cette gen
darmerie, comme nous venons de le di re , 
était composée des anciens gardes fran<;ai
ses. 

A ces défenseurs du chftteau iI faut joindre 
une foule de vieux serviteurs, que Ieur age ou 
leur modération avait empechés d'émigrer, et 
qui, au moment du danger, étaicnt acconrus, 
les uns pour s'absoudre de n'etre poinl allés 
a Coblentz, les autres pour mourir généreuse. 
ment a coté de leur prince. IIs s'étaient pour
vus a la tdite de toutes les armes qll'ils avaicnt 
pu se procurer uu chatean; ils portaíent de 
vieux sabres, des pistolets attachés a lcur cein
ture avec des monchoirs; quelques-uns meme 
avaicnt pris les pelles et les pincettes des che
minées : ainsi les plaisanteries ne furent pas 
oubliées dans ce sinistre moment, ou la cour 
aurait dn etre sérieuse au moins une fois. Cette 
affluence de personnes inutiles, loin de pou
voir servir, offusquait la garde nationale, qui 
s'en défiait, et ne faisait qu'ajoutel' a la confu
sion, déj:\ trop grande. 
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Tous les membres du directoire de départe
ment s'étaient rendlls aü chateau. Le vertuell:K. 
duc de Larochefoucauld s'y trouvaít; Rcederer, 
leprocureur-syndic, yébitaussi; onavait mandé. 
Pétion, qni y arriva avec deux officiers munici
paux. On obligea Pétion a signer l'ordre de re
pOllsser la force par la force, et il le signa pour 
ne pas paraltre le complice des insurgés. 011 
s'était réjoui de le posséder au chateau, et de 
tenir en sa personne un otage cher au peuple. 
L'assemblée, avertie ele ce dessein, l'appela a la 
barre par un décret; le roi, auquel on con
seillait de le retenir, ne le voulut pas, et il sortit 
ainsi des Tuilerie~ sans aucun obstacle. 

L' ordre de repousser la force par la force 
une fois obte11 11 , divers avis furent ouverts sur 
la maniere d'en user. Dans cet état d'exaltation, 
plus d'un projet insensé dut s'offrir aux esprits. 
11 en était un assez hardi, et qui proba-blement 
auraít pu réussir; c'était de prévenir l'attaque 
eH dissipant les inslll'gés qui u'étaient pas en
core tres-nombreux, et qui, avéc les Marseil
lais, formaient tout HU plus une mas se de quel
ques mille hommes. Dans ce moment, en effet, 
la faubourg Saillt-Marceau n'était pas encore 
réuni; Santetre hésitait au fauboul'g Saint-An· 
toine; Danton seul el les Marseillais avaienl osé 
se rassembler aux Cordeliérs j et ilf; atténdaient 
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avec impatience, au pont Saint-Michel, I'arrí
vée des ,autresassaillants. 

Une sortie vigoureuse aurait pu les dissiper; 
et, dans ce moment d'hésitation, un mouve
ment de terreur aurait infailliblement empeché 
l'insurrection. Mandat donna un antre plan plus 
sur ~t plus légal, c'était d'attendre la marche 
des faubourgs, mais de les attaquer sur deux 
points décisifs des qu'ils seraient en mouve
mento Il voulait d'abord que lorsque les uns 
déboucheraient sur la place de I'Hotel-de-Ville, 
par l'arcade Saint-Jean , on les chargeat a I'im
proviste, et qu'on 6t de meme au Louvre con
tre ceux qui viendraient par le Pont-Neuf, le 
long du qllai des Tuileries. Il avait a cet effet 
ordonné a ]a gendarmerie, placée a ]a colon
nade, de laisser défiler les insurgés, et de les 
charger ensuite en queue, quand la gendarme
rie, placée au Carrousel, fondrait sur eux par 
les guichets du Louvre, et les attaquerait en 
tete. Le suCct~s de pareils moyens étaít pres
que certain. Déjil les commandants des divers 
postes, et notamment celui de l'Hotel-de-Ville, 
avaient rel{lI de Mandat les ordres nécessaires. 

On a déj:'t vu qu'une nouvelle Illllllicipalité 
venait d'etre formée a I'HóteI-de-VilIe. Danton 
el Manuel avaient été les seuls membres con
servés.L'ordre de Mandat est montré a cette 
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municipalité insurrectionnelle. SUI'-le-champ 
elle somme le commandant de comparaitre a 
I'Hótel-de-Ville. La sommation est portée au 
chateau, on ron ignorait la composition de la 
nouvelle commune. Mandat hésite; mais ceux 
qui l'entourent, et les membres eux-memes du 
département, ne sachant pas ce qui s'était pas
sé, et pensant qu'i! ne faIlait pas encore en
freindr'e la loi par un refus de comparaitre, 
l'engagent a obéir. Mandat se décide; ii re
met a son fils qui était avec lui au chateau, 
l'ordre de l'epousser la force par la force, signé 
de PétÍon, et il se rend a la sornrnation de la 
municipalité. Il étaít environ quatre heures 
dll matin. A peine est-il arrivé a l'Hotel-de
Ville, qu'il est surpris d'y trouver une autorité 
nouvelle. Aussitot on l' entoure, on l'interroge 
sur l'ordre qu'j} avait donné, on le renvoie en· 
suite, et en le rellvoyant le président fait un 
geste sinistre qui devient un arret de rnort. En 
effet, le rnalheureux commandant est a peine 
sorti, qu'on s'empare de lui, et qu'il est ren
versé d'un coup de pistolet. 011 le dépouille de 
ses vetements, sans y trouver l'ordre remis a 
son fils, et son corps est jeté a la riviere, 
on tant d'autres cadavres alIaient bientot le 
SUlvre. 

Cet acte sallglallt paralysa lOlls les moyens 



~f)6 RÉVOLtJTJON FRANplIlE. 

de défense du chatean, détruisit toute unité, et 
empecha l'exécution du plan de défense. Ce
pendant tout n'était pas perdu encore, et 1'in
stlrrection n'était pas entierement formée. Les 
Marseillais , apres avoir attendu impatiemment 
le faubourg Saint·Antoine, qui n'arrivait pas, 
avaient eru un instant la journée rnanqu~e. Mais 
Westerrnann portant l'épée sur la poi trine de 
Santerre, I'avait obligé a marcher. Les fau
boul'gs étaient alors successivernent arrivés, 
les uns par la rue Saint-Honoré, les autres par 
le Pont-Neuf, le Pont-Royal et les guichets du 
Louvre. Les Marseillais marchaient en tete des 
colonnes, avec les fédér'és bretolls, et ils avaient 
pointé leurs pieces sur le chateau. Au grand 
nombre des insurgés, qui grossissait achaque 
instant, s'était jointe une rnllltitude de curiellx; 
et l'ennemi paraissait eucare plus considérable 
qll'iL ne I'était réellement. Tandis qu'on se por
tait au chateau, Santerre était aCCOllru a l'Hótel
de-Ville pout se faire nommet commandant en 
chef de la garde nationale; et Westermann était 
resté sur le champ de batailLe pour ditiger les 
assaillants. Il y avait donc partout une confu
sion extraordinaire , a tel point que Pétion ql1i, 
d'apres le plan arreté, aurait dli etre gardé chez 
lui par une force insurrectionnelle, attelldait 
ellcore la gartle qui devait mettre sa responsa-
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bilité a couvert, par une contrainte apparente. 
11 en vaya lui·meme a l'Hotel-de-ViIle, el on 
pla¡;a enfin quelques cents hommes a sa porte, 
pour qu'il parut en état d'arrestation. 

Le chatean était en ce moment tout-a-fait 
assiégé. Les assaillants étaient sur la place; et 
a la faveur dn jour naissant, on les voyait el 
travers les vieilles portes des cours, on les aper
cevait des fenetres, on découvrait leur artil
lerie pointée sur le chatean; on entendaÍt leurs 
cris confus et leurs chants mena~ants. On avait 
voulu revenir au projet de les prévenir; mais 
quand on eut appris la mort de Mandat, les 
ministres el le département furent d'avis d'at
telldre l'attaque pour se laisser forcer dans les 
limites de la loi. 

Rrederer vcnaít de parcourir les rangs de 
cette garnison, et de faire aux Suisses et aux 
gardes nationaux la proclamation légale, qui 
leur défendait d'attaquer, mais qui leur enjoi
gnait de repousser la force par la force. Ou 
engagea le roí a faire lui - meme la revue des. 
serviteurs qui se préparaient a le défendre. Ce 
malheureux prince avait passé la lluit a écouter 
les avis divers qui se croisaient autour de lui; 
et dan s les rares moments de relache, il avait 
prié le ciel pour sa royale épouse, pour ses. 
enfauts et sa sreur, objets de toutes ses crain~ 
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tes.- Sire, luí dit la reine avee énergie, e'est le 
moment de vous rnontrer. -On assure rneme, 
qu'arrachant un pistolet a la ceinture du vieux 
d'Affry, elle le présenta vivement au roi. Les 
yeux de la prineesse étaient rouges de larmes, 
mais son front semblait relevé, sa narine était 
gonflée par la eolere et la fierté. Quaut au roi, 
jI ne craignait rien pour sa personne, il mon
tl'ait meme un granel sang-froid dans ce péril 
,extreme; mais il était alarmé pour sa famille, 
d la douleur de la voir si ex posé e avait altéré 
ses traits. II se présenta néanmoins avec fer
meté. 1I avait un habit violet, iI portait une 
épée, et sa coiffure, qui n'avait pas été réparée 
depuis la veille, était a moitié en désordre. En 
paraissant au balcon, il aper~,\lt, sans etre ému, 
une artillerie formidable pointée sur le chá
teau .. Sa préscllce excita encore quelques restes 
d'enthollsiasme; le~ bonnets des grenadiers 
furent tout -3 - coup élevés sur la pointe des 
sabres et des balonnettes; l'antique cri de Vive 
le rOl, retentit une derniere fois sons les voutes 
du chateau paternel. Un dernier reste de cou
rage se ranima, les creurs abattus se réchauf
ferent : on eut encore un moment de confianee 
et d'espoir. C'est dans cet instant qu'arriverent 
quelqnes llouveaux bataillons de la garde na
tionalf~, formés plus tard que les alltres, el qui 
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se tcndaient a l'ordre précédemment dOllUé 
par Mandat. lis entrerent a l'instant oú les cris 
de l/ive le roí retentissaient fians la cour. Les 
lIns se joignirent a ceux qui saluaient ainsi la 
présence du monarque; les autres, qui n' é
taient pas du meme sentiment, se crurent en 
danger, et se rappelant toutes les fables popn
laires qu'on avait débitées, s'imaginerent qn'ils 
allaient etre livrés aux chevaliers du poignard. 
lis s'écrierent aussitot que' le scélérat de Man
dat les avait trahis, et ils exciterent une espece 
de tumlllte. Les canonniers, imitant cet exem
pie, tournerent leurs pieces contre la fa({aoe 
du chateau. Une dispute s'engagea allssitot avec 
les bataillons dévoués; les canonniers furent 
désarmés et remis a un détachement; OH di
rigea vers les jardins les nonveatix arrivants. 

Le roi, daos cet instant, apres s'etre montré 
au baleon, descendait l'escalier ponr faire la 
revne dans les cours. On annonce son arrivée : 
chacun reprend ses rangs; il les traverse ave e 
une contenance tranquille, et en promenant 
sur tout le monde des regards exp'I'essifs qui 
pénétraient les ccetll'S. S'adressant aux soldats, 
il lenr dit ~ avec une voix assnl'ee, qu'il était 
touché de leur dévouement, qu'il serait a lenrs 
cotés, et qn'en le défendant lui-meme ? ils dé
fendaienl lenrs femmes et leurs enfants. Il 
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passe ensuite sous le vestíbule pour se rendre 
daos le jardín; maís au meme instant, iI entenc1 
le cri ti bas le veto, poussé par un des batail
lons qni venaient d'entrer. DellX officiers, 
placés a coté de lui, veulent alors l'empecher 
de faire la revue dan s le jardin, d'autres ren
gagent a aller visiter le poste du Pont-Tour
nant; il Y consent avec courage. Mais ji est 
obligé de passer le long de la terrasse des Feuil
fallts, chargée de peuple. Pendant ce trajet, iI 
n'est séparé de la foule íurieuse que par un 
Tuhan tricolore; iI s'avance cependant, et 
re~ojt toutes sortes d'insllltes et d'outrages; il 
voit meme les bataillons défiler devant lui, 
pareourir le jardin , et en sortir sons ses yeux, 
pour aller se rénuir aux assaillanls sur la place 
du Carrousel. 

Cette désertion, eeHe des canonniers, les 
CMS ti bas le veto, avaient oté toute espérance 
an roi. Dans ce meme moment, les gendarmes 
l'éllnis a la eolonnade du Louvre et ailleurs, 
s'étaient 00 dispersés ou rénnis au peuple. 
De son cOté, la garde nationale qui occllpait 
les appartements, et sur laqueUe on croyait 
pouvoir compter, était mécontente de se trou
ver avec les gentilshommes, et paraíssait se 
défier d'eux. La reine la rassura. « Grenadiers, 
« s'écría-t-eUe en monlrant ces gentilshommes, 
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" ce sont vos compagnons, ils viennent mourí!" 
I( a vos cotés. » Cependant, malgré ce courage 
apparent, le désespoir était dans son ame. Cette. 
reme avait tont pel'du, et elle se plaignait que 
le roi n'eut montré aucune énergie. Il fallt le 
répéter, ce malheureux prince ne eraignait 
rien pour lui-meme ; il avait en effet refusé de 
se revetir d'un plastron, comme au 14 juillet, 
disant qu'en un jour de combat, il devait etre 
décQuvert qOlDme le dernie~ de ses serviteurs. 
Le co\~rage ne lui manquait done pas, et de
puis il en montra un assez noble, assez élevé; 
mais ji luí manquait l'audace de l'offensive; 
illui manquait d'etre plus conséquent, et, par 
exemple, de ne pas craindre l'effusion du sang, 
lorsqu'il cOIlsentait a 1'Ilrrivée de l'étranger en 
Fra~)(:e. II est certain, comUle on 1'a souvent 
dit, que s'iJ' fut monté a cheval, et qu'il eút 
chargé a la tete des siens, l'insurrection aurait 
été dissipée. 

Dans ce moment, les membres du départe
ment voyant le désordre général du chateau, 
et désespérant du 5ucces de la résistal~ce, se 
présenterellt au roi, et lui eonseillerent de se 
retirer au sein de l'assemblée. Ce conseil, tant 
de {oís calomnié, eomme tous ceux qu'on 
doune aux rois, et q ui ne I"éussissent pas, était 
le seu1 eonvenable dans le momento Par eette 
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retraite, toute effusion de sang était prévenut', 
et la famille royale échappait a une mort pres-

. que certaine, si le palais était pris d'assaut. 
Dans l'état ou se trouvaient les choses, le SllC

ces de cet assaut n'était pas douteux, et l'etlt-il 
été, le doute suffisait ponr qu'on évitat de s'y 
exposer. 

La reine s'opposa vivement a ce projet. -
Madame, lui dit Rcederer, vous exposez la vie 
de votre époux et ceHe de vos enfants : songez 
a la responsabilité dont vous vous chargez. 
- L'altercation fut assez vive; enfin le roi se 
décida a se retirer dans l'assemblée; et d'un air 
résigné : Parton s, di t-il a sa famille et a ceux 
qui l'entouraient. - Monsieur, dit la reine a 
Rcederer, vous répóndez de la vie du roí et de 
mes enfants.-Madame, répliqua le procureur
syndic, je réponds de mourir a leurs catés, 
mais je ne promets ri.en de plus. 

On se mit alors en marche pour se remire 
a l'assemblée, par le jardín, la terrasse des 
Feuillants et la cour dll Manége. Tous les 
gentilshommes et les serviteurs du chatean se 
précípitaient pour suivre le roí, et ils pouvaient, 
le compromettre en irritant le peuple et en in
disposant l'assemblée par leur présence. Rce
derer faisait de vaíns efforts pour les arreter. 
et lenr répétait de tOlltes ses forces, qu'ils 
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allaient faire égorger la famille royaIe. n par
vint ellfin a en éearter un grand nombre, et 
on partit. Un détachement de Suisses et de 
gardes nationaux accompagnerent la familIe 
royale. Une députation de l'assemblée vint ]a 
recevoir pour la eonduire dans son sein. Dans ce 
moment, l'affluence fut si grande, que la foule 
était impénétrable. Un grenadier d'une haute 
taille se saisit du dauphin, et, l'élevant dan s 
ses bras, traverse la multitude en le portant 
au - dessus de sa tete. La reine, a eette vue, 
croit qu'on lui en]eve son fils, et pousse un cri ; 
mais on la rassure; le grenadier entre, et vient 
déposer le royal enfant sur le bureau de l'as
semblée. 

Le roi et sa famille pénetrent alors , suivis de 
deux ministres. - Je viens, dit Louis XVI, 
pour éviter un grand crime, et je pense, mes
sieurs, que je ne saurais etre plus en sureté 
qu'au milieu de vous. 

Vergniaud présidait; il répond au monar
que, qu'il peut compter sur la fermeté de 
l'assemblée nationale, et que ses membres ont 
juré de mourir en défendant les autorités con s
tituées. 

Le roí s'assied a coié du président; mais SUl' 

l'observatian de Chabot, que sa présence peut 
nuire a la liberté des délibérations, on le place 

IL 18 
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dans la loge du journaliste chargé de recueillir 
les séances. On en détruit la grille de fer, pOllr 
que si la loge était envahie, il put, avec sa 
famille, se précipiter sans obstacle dans l'as
semblée. Le prince aide de ses mains a ce tra
vail; la grille est renversée, et les outrages, les 
menaces peuvent arriver plus librement dans 
le dernier asile du monarque détroné. 

Rrederer fait alors le récit de ce qui s'est 
passé; il dépeint la fureur de la multitude, et 
les dangers auxquels est ex posé le chateau, 
dont les cours ont déja été envahies. L'assem~ 
blée ordonne que vingt de ses commissaires 
iront calmer le peuple. Les commissaires par
tent. Tout-a-coup on entend une décharge de 
callons. La consternatíon se répand dans la 
salle.-le vous avertis, dit le roi, que je viens de 
défendre aux Suisses de tirer. - Mais les coups 
de canon sont entendus de nouveau; le bruit 
de la mousqlleterie s'y joint; le trouble est a 
son comble. Bientot on annonce qne les com
missaires députés par J'assemblée ont été dis
persés. Au meme instant la porte de la salle 
est attaquéc, et retentit de coups effrayants; 
des citoyens armés se montrent a l'une des en
trées.- Nous sommes forcés, s'écrie un officier 
municipal. Le président se convre; une foule 
(le déplltés se précipitent de leur siége pon!' 
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écarter les assailIants; ellfin le tumulte s'apaise, 
et au bruit non interrompu de la mousqueteric 
et du canon, les députés crient vive la nation, 
la liberté, l'égalité! 

Le combat le plus meurtrier s'était engagé 
au chateau. Le roi l'ayant quitté, Oll avait cm 
naturellement que le peuple ne s'acharnerait 
plus contre une demeure abandonnée; d'ail
leurs, le trouble ou l'on était empechait de s'en 
occllper, et on n'avait donné aucun ordre pOUI' 
le faire évacuer. SeuIement on fit rentrer dans 
],intériellr du palais toutes les troupes qui oc
eupaient les eOllrs, et elles se trouverent con
fllsément répandues dans les appartements, 
avec les domestiques, les gentilshommes et les 
officiers. La foule était immense au chatean, 
et on pOllvait a peine s'y mouvoir, malgré sa 
vaste étendue. 

Le peupIe, qlli peut-etre ignorait le départ 
du roí, apres avoir attendll assez long-temps 
elevant le guichet principal, attaqlle enfin la 
porte, l'enfonce a coups de hache, et se préci
pite dans la cour RopIe. Il se forme alors en 
colonne, et tourne contre le chateau les pieces 
de canon imprudemment laissées dans la COlll' 

apres la retraite des troupes. Cependant les as
saillants ll'attaquent pas encore. Ils font des dé
monstrations amicales aux soldats qui étaicllt 

18. 
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aux felH~tres :-Livrez-nous le chateall, s'écrient
ils, et nous sommes amis. Les Suisscs témoi
gncnt des intentions pacifiques, et jettent des 
cartouches par les fenetres. Quelques assié
geants, plus hardis, se détachent des colonnes 
et s'avancent jusqlle sous le vestibule du cha
teau. Au pied du grand escalier on avait placé 
une piece de bois en forme de barricade, der
riere laquelle étaient retranchés, pele-meIe, 
des Suisses et des gardes nationaux. Ceux qui, 
du debors, étaient parvenus jusque-Ia, vou
laient pénétrer plus loin et enlever la barriere. 
Apres une cootestation assez longue, qui ce
pendant n'amene pas encore de combat, la 
barriere est enlevée. Alors les assaillants s'in
troduisent dans l'escalier, en répétant qu'il fant 
que le chatean Ieur soit livré. On assure que 
dans ce moment des hommes a piques, restés 
llans la cour, s'emparent avec des crochets des 
sentinelles suisses placées en dehors, et les 
égorgent; on ajoute qu'un coup de fusil est 
tiré contre les fenetres, et que les Suisses, in
dignés, répondent en faisant feu. Aussitot, en 
cffet, une décbarge terrible retentit dans le 
chateau, et ceux· qui y avaient pénétré, fuient 
en criant qu'ils soot trahis. Il est difficile de 
bien savoir, an milien de cette confusion, de 
qnel coté sont partis les premiers coups. Les 
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assaillants ont prétcmlll s'etre avancés amicale
ment, et unc foís engagés dans le chatea u , 
avoir été surprís et fusillés par trahison; c'est 
pCIl vraisemblable, car les Suisses n' étaient 
pas dan s une situation a provoquer le combato 
N'ayant plus aUCllll devoir de se battre, depuis 
le départ du roí, íls ne devaient songer qu'a 
se sauver, et une trahison n' en était pas le 
moyen. D'ailleurs, quand meme l'agression 
pourrait changer qnelque chose an caracterc 
moral de ces événernents, il faudrait convenir 
que la premiere et réelle agression, c'est-a-dire 
l'attaque du dli'tteau, venait des insurgés. Le 
reste n'étaít plus qu'un accident inévitable, et 
imputable an hasal'd seul. Quoi qu'il en soit, 
ce.ux qui s'étaient introduits dans le vestibule 
et dans le granel escalier, entendent tout-a-coup 
la décharge, et tandis qu'ils fuient, ils rel(oivent 
dans l'escaIier meme une grele de baIles. Les 
Suisses descendent alors en bon ordre; et, ar
rivés aux oernieres marches, ils débouchent par 
le vestibule dans la cour Royale. La, ils s'empa
rent d'une des pieces de canon qui étaient dan s 
]a cour; et, rnalgré un feu terrible, ils la tour
nent et la déchargent sur les MarseiI1ais, dont 
iIs renversent un grand nombre. Les Marseillais 
se replient alors, et, le feu continuant, iIs aban
donnent la cour. La terreur se répalld aussitOt 
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parmi le peuple, qui fuit de tout coté, et l'e
gagne les faubourgs. Si, daos ce moment , les 
Suisses avaient poursuivi leurs avantages, si les 
gendarmes placés an Lonvre, au líeu de déserter 
lenr poste, avaient chargé les assiégeants re
ponssés, c'en était fait, et la victoire restait an 
chatean. 

Mais dans ce moment arriva l'ordre du roi, 
confié a M. d'Hervilly, et portant défense de 
faire feu. M. d'HerviUy parvíent sous le vestibule 
au moment ou les Sllisses venaient de repousser 
les assiégeants. 1Iles arrete 1 et leur enjoint de 
la part du roí, de le suí vre á l'assemblée. Les 
Suisses alors, en assez grand nombre, suivent 
M. d'Hervilly aux Feuillants, au milieu des 
décharges les plus meurtrieres. Le chateau se 
trouve aiusi privé de la majeure partie de ses 
défensenrs. Il reste cependant encore, soit clans 
l' escalier, soit dans les appartements, un assez 
grund nombre de malheurellx Sllisses, allxquels 
1'ordre n'est point parvenu, et qui bientot vont 
etre exposés, sans moyeus de résistance, aux 
plus terribles dangers. 

Pendant ce temps, les assiégeants s'étaient 
ralliés. Les l\larseillais, unis aux Bretons, s'in
dignaient d'avoir cédé; ils se raniment et re
vienuent a la charge, pleins de furenr. Wester
mann, qlli depuis mOlltl'a des talents véritables, 
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dirige leurs efforts avec intelligence; ils se pré· 
cipitent avec ardeur, tombent en gralld nombre, 
mais arrivent enfin sous le vestibule, franchis
sent l'escalier, et se rendent maitres du cha
teau. La populace a piques s'y précipite a leur 
suite, et le reste de cette sceile n'est bientot 
plus qu'un massacre. Les malheureux Suisses 
implorent en vain leur grace en jetant kmrs 
armes; ils sont impítoyablement égorgés. Le 
feu est mis au chateau; les serviteurs qui le 
remplissent sont poursuivis; les uns fuient, 
les autres sont immoléb. Dans le lIombre, il y a 
des vainqueurs généreux : -- « Grace aux fem
« mes! s'écrie l'un d'entre eux; ne déshonorez 
« pas la natíon 1 )¡ et il sau ve des dames de la 
reine, qui étaiellt a genoux, en présence des 
sabres levés sur leur lete. Il y eut des victiines 
courageuses; il yen eut d'ingénieuses a se sau
ver, qU3ml il n'y avaít plus de courage a se dé
felldl'e; íl Y eut meme, chez c€s vainqueurs fu
rieux, des mouvements de probité; et 1'01' trouvé 
au chateau, soít vanité populaire, soít le désin
téressement quí nait de l'exaltatioD, fut rap
porté a l'assemblée. 

L'assemblée était de~urée dans l'anxiété, at
tendant l'issue du combato Enfin a onze heures, 
on entend les crís de victoiJ'e mille foís répétés. 
Les portes cedent SOtlS l'effort d'une multítude 
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ivre de joie et de fureur. La salle est remplie des 
débris qu'on y apporte, des Suisses qu'on a 
faits prisonniers, et auxquels on accorde la vic, 
pour faire hommage a l'assemblée de-eette clé
menee populaire. Pendant ce temps, le roí et 
sa famille, retirés dans l' étroite loge d'un jour
naliste, assistaient a la ruine de leur trane et a 
la joie de Jeurs vainqueurs. Vergniaud avait 
quitté un instant la présidenee pour rédiger le 
décret de la déehéanee; il rentre, et l'assemblée 
rend ce décret célebre, d' apres Jequel, 

Louis XVI est provisoirement suspendu de 
la royauté; 

Un plan d'édueation est ordonné pour le 
prinee royal; 

Une convention nationale est eonvoquée. 
Était-ce done un projet longuement arreté 

que eellli de ruiner la monarehie, puisqu'on ne 
faisait que suspendre le roi, et qu'on prépá
raít l' édueatíon du prince? A vec quelle crainte, 
au contraire, ne touchait-on pas a cet antique 
pouvoir? Avee quelle espeee d'hésitation n'ap
proehait-on pas de ce vieux trone , sous lequeJ 
les générations fran~aises avaient été tour-a
tour heureuses OH malheureuses, mais sous le
quel enfill elles avaient vécu ? 

Cependant l'imagination publique est promp
te; peu de temps luí devait suffire pour dépouil-
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ler les restes d'un antique respect; et la monar
chie suspendue allait etre bientot la mOllarchie 
détruite. Elle allait périr, non dans la personne 
tI'un Louis XI, d'un Charles IX, d'llll Louis XIV, 
mais dan s ceBe de Louis XVI, l'un des rois les 
plus homH~tes qui se soient assis sur le trone. 

:FIN DU TOME SECOND. 
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. NOTE 1, PAGE 10. 

Le ministre Bertranu de Molleville a rait connaitre les dis

positions du roi el de la reine, au commencement de la pre

miere hígislature, d'nne maniere qni lai5se peu de doutes sur 

lenr sincérité. Voici eomment il raeonte 5a premiere entrevue 

avec ces augustes pel'sonnages : 

• Apl'es avoir répondu a quelques observations générales 

que j'avais raites SUl' la diftieulté des circonstances, et sur les 

[antes salls nombre que je ponrrais commeUre dans un dé

partement que jc ne connaissais point, le roi me dit : « Eh 

• bien! vous reste-t-i1 encore quelque objectj()fJ? - Non, 

• sÍl'e; le désit, d' obéir et de plaire a votre majesté est le seul 

• sl'ntiment qne j'éprouve; mais ponr savoir St je' peux me 

« flalter de la servir utilement, il serait néeessaire qll'elle 

« eut la honté de me fatre eonnaitre qne} est son plan relati

" vemey,t a la constitution, quelle est la conduite qll'elle 

" désil'c que tiennent ses ministres. - Cest jusle , répondil 
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« le roi : je ne regarde pas eeHe eonstitution comrne un da'f

• d'muvre, a heaucoup pres; je erois qu'il ya de trcs-gl'ands 

« déf:wts, et que si j'avais eu la liherté d'adresser des obset'

" vatioos a l'assemblée, il en serait résulté des réfOl'mes tt'cs-

• avantageuses; mais aujourd'hui i\ n'est plus temps; et jc 

• I'ai aeeeptée telle qu' elle est ; j'ai juré de la faire exécuter, 

• je dois etre strictemeot fidele a mon serment, d'autaot 

« plus que je erois que I'exéeution la plus exacte de la eonsti

«tution est le moyeo le plus sill' de la faire eonnaitre a la 

« nation, et de lui faire apercevoir les changements qu'il 

" convient d'y faire. Je n'ai ni ne puis avoÍl' d'autre plan que 

« celui-Ia; je ne m'en écarterai certainemeut pas, et je 

"désire que les ministres s'y eonformcnt. - Ce plan me 

«paralt infiniment s~ge. sire; je me sens en état de le 

« suivre, et j'en prends l'engagement. Je n'ai pas assez 

« étudié la nouvelle constitution dans son ensemble, ni daos 

«ses détails, pour en avoir une opioion arretée, et je 

• m'abstiendrai d'en adopter une, quelle qu'elle soit, avant 

«que son exécutioll ait mis la nation a portée de I'appré

«ciel' par ses effets. Mais me sel'3it-i1 perrnis de demanuel' 

"a votre majesté si l'opinion de la reine, sur ce point, 

" est conforme 11 celle du roí? Dlli, absolumeut, elle 

«vous le dira elle-meme.» 

Je descendis chez la reine, qui, apres m'avoir témoigné 

avec une extreme honté combien elle partageait l'obligation 

que le roi m'avait d'accepter le ministere daos des circons

tances aussi critiques, ajouta ces mots : « Le mi vous a fait 

• connallre ses iutentions l'eJativement a la constitulion; nc 

" pensez-vous pas que le ~eul plan qu'i! ail a suivre, est d'ell'c 

• ¡idele a son sennent? - Oui, ccrtaillcment, madalllc. -'"-
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" Eh hien! soyez slir qu'on ne nous fet'a pas changer. AI

" lons, M. Rertrand, du eourage; j'espere qu'avec de la 

" patience , de la fermeté el. de la suite, tout n'est pas encore 

«perdn. » 

(Bertrand de Molleville, tomo pI, page 22.) 

Au témoignage de Bertrand de Molleville se joint celui de 

madame Campan, qui, quoique suspect quelquefois, a dans 

eeUe occasion un grand air de vérité . 

• La constitution avait été, comme j'ai dit, présentée an 

!'Oi le 3 septembre; je reviens sur celte présentation, paree 

qu'elle offrait un sujet de délibération bien important. Tous 

les ministres, excepté M. de Montmorin, insisterent sur la 

nécessité d'accepter I'acte eonstitutionnel dans son entier. Ce 

fut aussi l'avis du prince de Kaunitz. Malouet désirait que le 

roi s'expliquat avec sineérité sur les vices et les dangers qu'il 

remarquait dans la eonstitution. Mais Duport et Barnave, 

alarmés de l'esprit qui régnait dans la société des Jacobins, 

et meme dans l'assemblée 00. Robespi~rre les avait déja 

dénoncés eomme traitres a la patrie, et craignant de grands 

malhenrs, unirent leul's avis a ceux de la majorité des mi

nistres et de M. de Kaunitz. Cellx qui voulaient franche

ment maintcnir la eonslitulion, eonseillaient de ne point 

l'accepter purement et simplement; de ce nombre étaient, 

comme je I'ai dit, MM. Montmorin et Malouet. Le roi pa

raissait gonter ¡eut' avis; et e' est une des plus grandes preuves 

de I~ sincérité de l'infortuné monarque. ), 

( Mémoire5 de madame Campan, tome JI> 

page 161.) 
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NOTE 2, PAGE 22. 

C'est madame Campan qui s'est chargée de nQUs apprendre 

que le roi avait une correspondance secrete avec Coblentz. 

« Pendant que des courriers portaient les leUres confiden

lielles du roi aux princes ses freres et aux princes étt'angers, 

I'assemblée fit inviter le roi a écrire aux princes, pour les 

engager a reotrer en France. Le roi chargea I'abbé de Mon

tesquiou de lui faire la lettre qu'i1 voulait envoyer. Cetle 

leure, parfaitement éCl'ite, d'un style touchant et simple, ana

lague au caractere de Lauis XVI, el remplie d'arguments 

h'es-forts sur l'avantage de se raUier aux principes de la 

cUDstitutioD, me fut confiée par le roi, qui me chargea de 

lui en faire une copie . 

• A ceUe époque, M.Mor .... , un des intendants de la maisoll 

de MOllsieur, obtint de I'assemblée un passe-port pOUI' se 

rendre pl'es du prince, a raison d'un lravail indispl'nsable 

sur sa maison. La reine le choisit pOUI' porter celle lelh'e; 

elle voulut la lui remettl'e elle-meme, el lui en fit connaitre le 

motif. Le choix de ce courrier m'étonnait: la reine m'assllra 

qll'il étail parfait, qu'elle comptait meme sur son índiscl'é

tion • et qu'il était seulement essentiel que I'on eut connais

sanee de la lettre du roi a ses freres. Les prinGes étaient 

,wns doute prévenus par la correspollllance particulú}rc. 

l\Ionsieul' montra c<'pendant qllcl'lue surprisc; el le messa~!'I' 
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I'evinl plus afl1igé que satisfait d'une gemblable marque de 

eonfianee qui rensa lui couter la vie pendant les années de 

terreu!' ... 

( Mémoire.r de madame Campan, torne 11, 

page 172.) 
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NOTE 3, PAGE 28. 

&1$_ 

Leltre du roi a Louis· Stanislas-Xavier, princefranr¡ais, 

frere du roí. 

Pari., le II novembre 1791. 

" J e vous ai écrit, mon frere , le 16 oetobre dernier, el 

vous avez diI ne pas douter de mes véritables sentiments. Je 

suis étonné que ma letlre n'ait pas produit reffet que je 

devais en attendre. Pour vous rappeler a vos devoirs, j'ai 

employé tous les motifs qui doivent le plus vous toucher. 

Votre absenee est un prétexte pour tous les malveillants, une 

sorte d'excuse pour tous les Fran<,¡ais trompés, qui eroient 

me servir en tenant la France entiere daus une inquiétude et 

uue agitation qui font le tourment de ma vie. La révolution 

est linie, la constitution est aehevée, la Frauce la veut, je 

la maintiendrai : c'est de son affel'missement que dépend 

aujourd'huí le salut de la monarehie. I_a conslítution vous a 

douné des droíts; elle y a mis une condition que vous devez 

vous hatel' de remplir. Croyez-moi, mon frere, repoussez les 

doules qu'on voudrait vous donner sur ma Iibel'té. Je vais 

prou\"er, palo un aele bien solennel, et dans une cil'constance 

quí vous intéresse , que je puís agír libl'ement. Prouvez-moi 

que vous eles mon frere et Fran~ais, eu cédant a mes ins

tances. Votre vél'itahle place est aupres de moí; votre intéret 



ET PUÚ;ES JUSTIFICATIVES. :189 

vos senliments vous conseillent égalcment de venir la re

prendre; je vous y invite, et s'ille fau! je vous \'ordonne. 

« Signé LOUIS. " 

Réponse de Monsieur au roi. 

Coblentr" le 3 décembre 1791. 

« SIRl'., mon rrere et seigneur, 

« Le eomte de Vergennes m'a remis, de la part de votre 

majesté, une 'eUI'e don! I'adresse, malgré mes noms de bap

teme qui s'y trouvent, est si peu la mienne, que j'ai pensé la 

lui rendre sans l'ouvrir. Cependant, sur son asset'!ion pOditive 

qu'elle était pour moi, je l'ai ouverte, et le nom de frere que 

j'y ai trouvé ne m'ayant plus laissé de donte, je l'ai lue avec 

le respect que je dois a I'écriture et au seing de' votre majesté. 

L'ordre qu'elle contient de me rendre allpt·es de la personne 

de mtre majeslé, n'est pas l'expression libre de sa volon

té, el mon honneur, mon devoir, ma telldresse meme, 

me défendent égalemellt d'y obéir. Si volre majesté veut 

connaitre lous ces molifs pI us en délail, je la supplie de se 

rappeler ma leUre du 10 septemore dernier .. Je la supplie 

aussi de recevoir ave e honté I'hommage des sentiments, aussi 

tendres que respectueux, avec lesquels je suis, sire, etc., 

etc" ele. " 

11. 
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Lettre du rui a Charles-Philippe, prince fral/(;ais, frerc 

du roi. 

Paris, le II novembre 1791. 

" Vous avez surement connaissanee du décret que I'assem

hlée nationale a rendu relativement aux FraDl¡ais éloignés de 

leur patrie; je ne erois pas devoir y donner mon eonsenle

ment, aimant a me persuader que les moyens de douceur 

rempliront plus efficaeement le bul qu'on se propose, el que 

réclame I'intérel de l'état. Les diverses démarches que j'ai 

faites aupres de vous ne peuvent vous Iaisser aueun doute 

sur mes intentions ni sur mes vreux. La tranquillité publique 

et mon repos personnel sont intéresses 11 volre retour. Vous 

ne pourriez prolonger une eonduite qui inquiete la France 

et qui m'amige, sans manquer a vos devoirs les plus essen

liels. Épargoez-moi le regret de reeourir a des mesures 

séveres eontre VOUS; consuhez volre véritable intéret; laissez

vous guider par I'attaehement que vous devez 11 volre pays , 

et eédez enfin au vreu des Frano;¡ais, et a eelui de volre roL 

eette démarehe, de votre part, sera une preuve de vos senti

ments pour moi, el vous assurera la continuation de ceux que 

j'ai toujours eus pour vous. 

« Signé LOUIS. » 

Réponse de M. le comte d'Artois au roí. 

Coblentz, le 3 déccmbre 1791. 

« SIRE, moo frere et seigneur, 

« Le eomte de Vergennes m'a remis hier une leUre qu'il 
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m'a assul'é m'avoir été adressée par votl'C majesté. La sus

cription .qui me donne un titre que je ne puis admettre, m'a 

fait croire que ceHe lettl'e ne m'était pas deslinée; cepcn

dant ayant rcconnu le cachet de votre majesté, je l'ai ou

verte, fai respecté l'écriture et la signature de mon roi; 

mais I'omission total e du nom de frere, et, [plns que tout, 

les décisions rappelées dans cctte ¡eUre, m' ont donné une 

nouvelle preuve de la captivité morale et physique ou nos 

ennemis osent retenir votre majesté. D'apres cet exposé, 

votre majesté trouvera simple que, fideIe a mon devoir et 

aux lois de l'honneur, je n'obéisse pas a des ordres évidem

ment arrachés palo la violen ce. 

" Au surplus, la lettre que j'ai eu l'honneur d'écrire a 
votre majes té , conjointement avec Monsieur, le 10 septemhre 

dernier, contient les selltiments, les principes el les résolu

tions dont je ne m'écarterai jamais; je m'y réfere donc abso

lnment; elle sera la base de ma conduite, el j'en renouvelle 

ici le serment. Je supplie votre majesté de recevoir l'hornmage 

des sentiments, 3ussi tendres que respeclueux , avec lesquels 

je suis, sire , etc., etc., etc.» 

'9, 
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NOTE 4, PAGE 29. 

Le Tappol't de MM. Gallois el Gensonné est sans con

treditle meilleur historiqlle du commencement des troubles 

dans la Venal;e, L'origine de ces troubles en esl la par ti e la 

plus intéressante, paree qu'elle en rait connaitre les causes. 

J'ai done cru nécessaire de citer ce rapport. 11 me semhle 

qu'il éclaircit ¡'une des partics les plus curicuses de celte fu

neste histoíre. 

Rapport de MM. Gallois el Gensonlle, commissaires dfJil.l 

enl'oyes dans les deparlements de ¡a Yendee el des Deux

Sel'res, en verlu des décrels de l' assemblée constituante, 

fail a l'assemblée législative le 6 octobre 179I. 

« Messieurs, l'assemblée nationale a décrété le 16 jllillet 

dernier, sur le rapport de son comité des reeherches, que des 

commissaires civils seraient envoyés dans le déparlemellt de 

la Vendée pour y prendre lous les éclaircissements qu'ils 

pourraient se procurer sllr les causes des derniers troubles 

de ce pays, et concourir avec les corps administratifs au ré

lablissement de la tranquillité publique. 

« Le 23 juilJet nous avons élé chal'gés de eeHe missiOll, et 

nous somrnes partís deux jOllTS apres pour IlOUS rendre a 
Fontenay-le-Cornle, chef-lieu de ce départernent. 

« Apres avo¡r conféré pendant quelques jours avec les ad

ministrateurs du directoire sur la situatiofl des choses el la 
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disposition des esprits; apres avoir arreté avec les trois corps 

administratifs quelques mesures préJiminaires POUl" le main

tien de I'ordre public. nous nOU8 sommes déterminés a nous 

transporter dan s les différeuts distl'icts (lui composent ce dé

partement, afin d'examiner ce qu'iI y avait de vrai ou de 

faux, de réel ou d'exagéré dans les plaintes qui nous étaient 

déja paI"Venues, afin de constate.· en un mol avec le plus 

d'exactitude possible la situation de ce département. 

« Nous I'avons pareouru presque dans toute son étendue, 

tantot pf)ur y premlre d~s renseignements qui nous étaient 

nécessaires, tantot pour y maintenir la paix, prévenir les 

troubles publics, ou ponr empecher les violences dont quel

ques citoyens se croyaient menacés. 

" Nous avons enreDd u dans plnsieurs dil'ectoires de dis

tricts toutes les municipalités dont cLacun d'eux est com

posé; nous avons écouté avec la plus grande attention tous 

les dtoyens qui avaient soit des faits a uous communiquer, 

soit des vues a nous proposer; nous avons recneilli avec soin, 

en les comparant, tons les détails qui sont parvenus a notre 

connaissance; mais cornme nos infol'mations ont été plus 

nomoreuses que variéps, comme partout les faits, les plaintes, 

les observatiolls ont élé scmblahles, nOllS aIlons vous pl'ti

sen ter sons un point de Vlle général et d'une maniere ahrégée, 

mais exacte, le résultat de celte fonle de faits parliculiers. 

" Nous croyons iuutile de mettre sous vos yeux les détails 

que n01l5 nous élions procurés concernant des trollbles anté

rieurs; ils ne nous ont pas paru avoir une influenee bien 

directe sur la siluatioll actuelle de ce dépal'tement; ¡\'ailleurs 

la loi de l'amnistie ayant arnlté les progrcs de" di fféren tes 

procédures auxquelles ces trouhles avaient donué lieu, nous 
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ne pourrions vous pl'ésenter SUl' ces objets que des conjec

tures vagues el des résullats incertains, 

" L'époque de la prestation du serment ecclésiastique a 

été ponr le département de la Vendée la premiere époque 

de ses troubles; jusqn'alol's le penple y avait joni de la plus 

grande tranquillité. Éloigné du eeutre commun de tont.es les 

aetíons et de tontes les résistances, disposé par son earactere 

naturel a l'amour de la paix, au sentiment de l'ordre, au res

pect de la loí, iI re('ueillait les bíenfaits de la révolution saos 

en éprouvel' les orages. 

" Dans les campagnes, la difficullé des commnnications, 

la simplicité d' une vie purement agricole, les lelious de l' en

fanee et des emblemes religieux destinés a fixel' sans cesse 

nos regal'ds, ont ouvert son ame a une foule d'impressiolls su

perstitieuses que dallS I'état actuel des choses nulle espece de 

lumiel'e ne peut ni détruire ni modérer. 

« Sa religion, c'est-a-dite, la religioD telle qu'illa com¡oít, 

esl devenue pour lui la plus forte el pour aínsi dire I'unique 

habitude morale de sa vie; I'objet le plus essentiel qu'elle lui 

présente eslle eulte des images, et le ministre de ce eulte, ee

luí que les habilants des eampagnes regardenl comme le dis

pensat€ur des graces célestes, qui peut, par la ferveur de ses 

prieres, adoucir I'intempérie des saisons, el quí dispose du 

bonheur d'une vie fnture, a bientot réuni en sa faveur les 

plus douees eomme les plus vives affections de leurs ames. 

« La ¿onstance du peuple de ce département dans l'espeee 

de ses actions religilmses, et la confiance iIIimitée donl y 

jouissent les pretres auxquels il est habitué, sont un des prin

cipaux éléihenls des t .. oubles flui I'ont agité, et qui peuveut 

l'agiler eneore, 
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« 11 est aisé de concevoir avec quelle aclivité des pretres 

ou égarés ou faclieux ont pu mettre a profit ces dispositions 

du peuple a. leur égard : on n'a rien négligé pour échauffer le 

úle, alarmer les consciences, fortifier les caracteres faibles, 

soulenir les caracteres décidés; on a donné aux uns des in

quiétudes el des remOl'ds; 011 a donné aux auh'es des espé

rances de honheur et de salut; on a essayé sur presque tous, 

avee succes, l'illfluence de la sédllction et de la crainte. 

« Plusieurs d'entre ces ecdésiastiques sont de bonne foi; 

¡ls paraissent fortement péllétrés et des ídées qu'ils répan

dent et des sentiments qu'ils inspirent : d'autres SOllt accu

sés de couvrir du úle de la religion des intérels plus ehers 

a leurs creurs; ceux-ci Ollt une activité polilique qui s'acerolt 

ou se modere selon les circonstances. 

« Une coalition puissante s'est formée entre l'ancien éve

que de LUI¡on el une partie de l'ancien clergé de son diocese; 

on a arreté un plan d'opposition 11 l'exécution des décl'ets qui 

devaient se réaliser dan s toutes les par~isses ; des mandements, 

des écrils incendiaires envoyés de Paris ont été adressés a 
tous les curés pUlir les fortifier dans leur résolution, ou les 

engager dan s une confédération qll'on supposait générale : 

une lettl'e cil'culaíre de M, Beauregard, grand-vicaire de M. de 

Merci, ci-devant éveque de LU\ion, déposée au greffe du tri

bunal de t'ontenay, et que cet ccclésiastique a reCOllnlle lors de 

son intelTogatoire, fixera votre o.pinion, messieurs, d'lIne ma

niere exacte, et sur le secret de cette coalilion, et sU!' la marche 

tres-habilement cumbinée de ceux qui l'ont formée. La voici : 

Lettre daMe de Luqon, du 31 mal 1791, 50US enveloppe, 

a l'adresse du curé de la Réortlze. 

« Un décret de I'assemblée nationale, Monsieur, en date 
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du 7 mai, accorde aux ecc\ésiasliques qu'elle a prétendu d~s

tituer pour refus dll serment, l'usage des églises paroissiales 

pour y dire la messe seulement; le meme décret autol'ise les 

catholiques romains. ainsi que tous les noo~conformistes, a 
s'assemblel' pour l'exereice de leut' culte religieux dans le lieu 

qu'ils aurant choisi a cet pIret, a la charge que daos les ins

tructions publiques i\ De sera ríen dit conlre la conslitution 

civile dl1 clergé. 

" La liberté accordée aux pasleurs légitimes par le premie.' 

al,ticle de ce décret doit etre regardée comme un piége d'au

tant plus dangereux que les fidelcs ne trol1vel'aient dan s les 

églises dont les intrus se son! emparés, d'autrcs inslruclions 

quP celles de leurs faux pasleurs; qu'ils ne pournient y rece

"oir des sacremenls qne de lcurs mains, et qu'ainsi ¡Is auraient 

avec ces pasteurs schismatiques une communieation que les 

10is de I'Église ínlerdisent. Pour éviter un aussi grand mal, 

messieurs les curés sentiront la nécessité de s'assurer au plus 

tot d'un lien ou i1s pui,sent, en "erlu du second arlicle de ce 

décret, exercer leurs fonclions et réllllir lellrs fideles parois

siens, des que leur prélendu sllccesseur se sua emparé de leur 

église; sans eetle pl'écalltion, les catholiqlles, daos la crainte 

d'etl'c privés de la messe el des offices divins, appelés parla 

voix des fallx pasteurs, seraient bienlot ellgagés 1. communi

quer a\'ec eux, et exposés aux risques d'une séductioll pres

que inévilable. 

" Dans les paroísses ou iI y a peu de propriétaires aisés , 

il sera sans doute difficile de trouver un local convenable, de 

se procurer des "ases sacrés et des ornements; alors une sim

ple grange, un aUlel portatif, IIne chasllble d'indienne 011 de 

quelque autrc étoffe communc, des vases d'étain, suffiront, 
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dans ce cas de nécessité, pour célébrer les saints mystel'es et 

l'office divino 

" ectte simplicité, cette pauvreté. en DOUS rappelant les 

pl'emiers sieclcs de l'Église et le herceau de notre sainte re

ligio n , peut etre un puissant moyen pour exciter le úle des 

ministres et la ferveul' des fideles: les premiers chrétiens 

n'avaient d'autres temples 'que leurs maisons; e'est la que se 

réuDissaient les pastcurs el le troupeau pour y célébrcl' les 

saints mysteres , entendre la parole ele Dieu, et chanter les 

louanges uu Seigneul'. Dans les persécutions dont l' Église fut 

amigée, forcés d'abandonnel' leurs basiliques, on en vit se 

retirer dans les ca,'ernes, et j usque dans les tombeaux; et ces 

temps u'épreuvps furen! pour les vrais lid eles l'époque ele la 

plus grande fel'veur. II est bien peu de paroisses Ol! messieurs 

les curés ne puissellt se procurer un local et des orncmenls 

tels que je viens ele les dépeindre, et, en altendant qu'ils 

se soient pourvus des choses nécessaires, ceux de leurs voi

sins qui ne seront pas déplacés pourront les aider de ce 

qui sera dans leur église a leur dispositiOll. Nous pourrons 

inceSSRmmf'nt fournir des pierres sacrées a eeux 'lui en auronl 

besoin, et des a présellt nous pouvons faire consacrer les ea

lices ou les vases qui en tienelront lieu. 

n M. I'éveque de Lll~on, dans des avis particuliers 'l1l'i1 

nous a transmis pour servir de supplémellt 11 l'instruction de 

M. I'éveque de Langl'es, el 'lui seJ'ont égalemellt communi

qués elans les différents dioceses, pro pose a messiellrs les 

curés : 

.1
0 De tcnir un double registre ou seront inscrits les actes 

de bapteme, mariage et sépllItul'e des catholiques de la pa

roisse : un ele ces registres l'estera entre leurs mains; l'autre 
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sera par eux déposé tous les ans entre les mains d'uDe per

sonne de confiance • 

• 2
0 Indépendamment de ce registl·c, messieurs les Clués 

en tiendront un autre, aussi double, ou seront inscrits les 

ac!es des dispenses, concernant les rnariages, qu'ils auront 

aecordées en vertu des pouvoirs qui leur seront donnés par 

l'al'ticle 18 de l'instruclion: ces acles seront signés de deux 

térnoins surs et fideles, et, pOUl' leur donner plus d'authen

ti cité , les registres destinés a les inscril'e seront approuvés, 

cotés et paraféspal' M. l'éveque, ou, en son absence, par un 

de ses vicaires généraux; un double de ce registre sera re

mis. eornme iI est dit ci-de5sus, a une personne de confiance. 

« 30 Messieurs les eurés attendront, s'H esl possible, pour 

se retirer de leur églisc el de leul' preshytere, que lenr pré

tendu successeur leur ait nolifié I'aete de sa uomination et 

inslitution, et qu'ils protestent contl'e tout ce qui serait Cait 

en conséquence • 

• /,0 lis dresseront en secret un proces-verbal de l'installa

tion du prétendu curé, et de I'invasion par lui faite de I'église 

paroissiale et du presbylere : dans ce proces-verbal, dont je 

joins ici le rnodide, ils protesleronl. formellemenl contre tous 

les actes de la juridiction qu'il voudl'ait exercer eomme curé 

de la paroisse; et pOllr donner a cet acte toute I'authenticité 

possible, il sera signé pal' le Cll ré, son vicaire, s'iI y en a 

un, et un pretre voisin, et merne par deux ou trois laies 

pieux et discrets, en prenant néanmoins loutes les précau

tions pour ne pas compromettre le seeret, 

« 50 Ceux de messieurs les curés dont les paroisses seraient 

déclarées supprirnées sans I'intervention de I'éveque légitime. 

lIseront des memes moyens; ils se regarderont toujours comme 
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seuls légitimes pasteurs de leurs paroisses; et s'il leur était 

absolument impossible d'y demeurer, ils tacheront de se pro

curer un logement dans le voisinage et a la portée de pour

voir aux besoins spirituels de leurs paroissiens, et ils aUl'ont 

grana soin de les prévenir et de les iustruire de leu1's devoirs 

a cet égarrl. 

« 6° Si la puissunce civile 5' oppose a ce que les fidilles ca

lholiques aÍent un cimetiere commun, ou si les parents des 

défunts monll'ellt une tl'Op grande 1'épugnance a ce qu'i1s 

soient enterrés dan s un lieu particulier, quoÍque béni spécia

lement, comme il est dit article 19 de l'inslruclion, apres 

que le pasteur légitime ou l'un de ses représentants aura fait 

a la maison les pri~res prescrites par le rituel, et aura dressé 

I'acte tnol'tuaire, qui sera ,signé par les parents, on pourra 

porter le corps dll défunt a la porte de l'église, et les parents 

pourront I'ac,compagner j mais ils seront Rvertis de se retirer 

au moment ou le curé et les vicaires intrus viendraient faire 

la levée du corps, pour ne pas participer aux cérémonies et 

prieres de ces pr(~tres schismatiques . 

• 7° Dans les actes, lorsque l'on contestera aux curés rem

placés leur litre de curé, ils signeront ces actes de leul' nom 

de bapteme et de famille, sans perdre aucune qua lité. 

« Je vous prie , l\'Ionsieur, et ceux de messieurs vos ('o n

freres a qui vous croirez devoÍl' communiquer ma leUre, de 

vouloir. bien nous informer du moment de votre remplace

ment, s'iI y a lieu, de l'installation de votre prétendll suc

cesseur, et de ses circonstanccs les plus remarqllables, des 

dispositions de vos paroissiens a cet égal'll, des moyens que 

vous croirez devoil' pl'endre pOllr le sel'vice de votre paroisse 

ct de votre demeUl'e, si vous eles absolument forcé eI'en 
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sorlir. VOUS ne doutez surement pas que lous ces détails ne 

nous inléressellt bien vivement; vos peines sont les nótres, 

et noll'c vreu le plus ardent serait de pouvoir, en les par

tageant, en adoucir I'amertulllc, 

« J'ai l'honneur d'eh'e, avec un respectueux et inviolable 

attachement, votre tres-humille et tres-obéissant serviteur. " 

« Ces manamvres ont été puissamment seeondées par des 

missionnaires établis dan s le bourg de Saiut-Laurent, dis

triet de Montaigu; e'est meme a l'aelÍvité de leur úle, a 
leurs sourdes menées, a leurs infatigables et secretes prédi

cations, que nous el'oyons devoir principalement allribuer la 

disposition d'nne tres-grande partie dll peuple dans la presque 

totalité du dépal'tement de la Vendée, el dans le district de 

Chatillon, déparl.ement des Deux-Sevres: iI importe essen

tiellement de fixer J'atlentiol1 de I'assemblée nationale sur la 

conduite de ces missionnaires et l' esprit de leur inslÍtutioD. 

« Cet établissement fut fondé, iJ Y a environ soixante ans, 

pour une société de pretres séculiers vivant d'aumones, et 

destinés, en qualité de missionnaires, a la prédieation. Ces 

missionnaires, qui ont ac(\uis la confiance du peuple en dis

tribuant avec art des chapelets, des médailles et des indul

gences, et en pla<,;ant sur les chemins de tonte ceHe partie de 

la France des calvaires de toules les formes; ces mission

naires sont devenus depuis assez nomLreux pour former de 

nouveaux établissements dans d'autres parties lIu royaume. 

On les trouve dans les ci-devant provinees de Poilon, d'An

jon, de Bretagne et d'Aunis, voués a,'ec la meme activité au 

sucees, et en qnelque sorle a l'éternelle durée de cetle cspece 

de pratiques religieuses, devenue, par leurs soins assidus, 

I'unique religion du peuple. Le honrg de Saint-Laurent est 
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leur chef-lien; ils y ont bati récemment nne vaste et belle 

maison conventuelle, el y ont acquis, dit-on, d'autres pro

priétés territoriales. 

" CeHe congrégation est liée, par la nature et J'esprit de 

son institution, a un élahlissement de sreurs grises, fondé 

dans le meme lieu, et connu sous le uom de filies de la sa

gesse. Consacrées dans ce département et dans pln&ienrs antres 

au sel'vice des panVl'es, et particnlierement de, hopitaux, 

elles sont pour ces missionnail'es un moyen tl'es-actif de cor

respondance générale dans .le royaume : la maison de Saint

Laurent est devenue le lieu de leur retraile, lorsque la fervcur 

intolérante de leur úle' on d'alltres eirconstances out forcé 

les administralenrs des hopitaux qu'elles desservaient, a se 

passer de Icm's secollrs. 

"Pour détermiuel' votre opinion sur la condllite de ces 

ardents missionnaires, el sur la morale religieuse qu'ils pro

fessent, iI suffira, messieurs, de vous présenter un abrégé 

sommaire des maximes contenues dans différents manus

crits saisis chez eux par les gardes llationales d'An¡¡;ers el 

de Cholet. 

« Ces manuscrits, rédigés en forme d'instructioll pour le 

peuple des campagnes, établissent en these qu'on ne peut 

s'adresser aux pretres cOllstitlltionnels, qualifiés d'iutl'us, 

pour l'administration des sacrements; que tous ceux qui y 

participent, meme par leur seule pl'ésence, sont coupables de 

péché mortel, et qu'i! n'y a 4ue l'ignOl'ance ou le défaut d'es

prit qui puissent les excuse!'; que ceux qui auront I'audace 

de se faire marier par les intrus, ne seront pas mariés, et 

qu'ils attireront la malédiction divine sm' eux et sur leuFs 

enfants; que les dIoses s'arrangel'ont de maniere que la vali-
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dité des mariages faits par les anciens cUI'és ne sera pas 

coutestée; rnais qu'en atteudant il faul se résoUllrc a tout; 

que si les enfants ne passenl point pOllf légilimes, ils le 

semnl néanmoins; qu'au contraire les enfants de ceux qui 

auront élé mariés devant les intrus, seront vraiment bdtards, 

paree que Dieu n'aura point ratifié leur union, et qu'il vaut 

mieux qu'un mariage soit nul devant les hommes que s'j) 

I'était uevant Dieu; qu'il ne faut point s'adresscr aux IlOU

veaux curés pOUI' les enterrements, et que si l'ancien curé 

ne peut pas les fail'e sans exposer sa vie et sa liberté, il faut 

que les parents 011 amis du défunt les fassent eux-memes se

eretement. 

(( On y observe que I'ancien curé aUl'a soin de tenir un 

registre exaet pOUl' y enregistrer ces dilTércuts aetes; qu'a 

la vérité il est impossible que les !J'ibunaux civils u'y aient 

aucun égard, mais que e'est un malheur auquel il faut se 

résoudre; que l'enregistrement civil est un avantage précieux 

dont il faudra cependant se passer, paree qu'il vaut mieux en 

etre privé que d'apostasier en s'adl'essant a un intruso 

« Enlin on y exhorte lous les lid eles it n'avoir aucul1e com

mUl1ication avec I'intrus, aucul1e part it son intru~íol1; on y 

déclare que les officíers mnnicipaux qui I'installeront, serol1t 

apostats comme Iui, et qu'it )'ín,tant meme les sacristains, 

chantres et sonl1eUl'S de cloches, doivent abdiquel' leurs 

emplois. 

" Telle est, messieurs, la doctrine absurde et sédítieuse 

que renferment ces manuserits, el dont la voix publique 

accuse les missionl1aires de Saint-Laurent de s'etre rendus les 

plus ardenls propagatcurs. 

" lis furent dénol1cés dal1s le temps au comité des recher-



ET PIlleES JUSTIFICATIVES. 303 

ches de l'assemblée nationale, et le sileDce qu'on a gardé a 
leur égard n'a fait qu'ajouter a I'activité de leul's efforts et 

augmenter leur fUDeste influence. 

« Nous aVODS cru indispensable de mettre SOllS vos yeux 

I'allalyse abrégée des principes contenus dans ces écrits, telle 

qu'elle est exposée dans un arrelé du département de Maine

et-Loire, du 5 juin 1791, paree qu'il suffit de ies comparer 

3vec la lettre circulaire du grand-vicaire du ci·devant évpque 

de Lu<¡on, pour se convaincre qu'ils tiennent a un systeme 

d'opposition général contre les déerets slll'l'ol'ganisatiou civile 

du c1ergé; el l'étal aCluel de la majorité des paroisses de ce 

département ne présente que b développement de ce systeme 

et les principes de cette doctrine mis presque partoul en 

aetion, 

" Le remplacement trop tardif des curés a heaucoup con

trihué au succes de cette coalition: ce retal'd a été nécessité 

d'abord par le refus de M. Sel'v<!-nt, qui, <!-pres <!-voir été 

nommé a l' éveché du dép<!-rtement, et avoir aecepté cette place, 

a déciaré, le 10 avril, qu'il retirait son acceplalion. M. Ro

drigue, éveque aCluel du département, que sa modération 

el sa fermeté souliennent presque seules sur Uf) siége envi

ronné d'orages el d'inquiétudes, M. Rodrigue n'a pu etre 

nommé que dan s les premiers jours du mois de mai. A ceHe 

époque, les actes de résistance avaient été calculés el déter

minés sur un plan uniforme; l'opposition était ouverte et en 

pleine aclivité; les grands-vicaires et les curés s'étaient rap

prochés et se tenaient fortement unis par le meme lien; les 

jalousies, les rivalités, les querelles de l'anciennc hiérarchie 

ecclésiastique avaient en le temps de disparaitre, et t()Us le& 

¡ntérets étaient venus se réunir dans un iotéret commun. 
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"Le remplacement n'a pu s'effectuel' qu'en pat'tie; la 

tres-grande majorilé des anciens fonelionnaires publies eeclé

siastiques existe encore dans les paroisse¡¡, revetue de ses an

eiennes fonelions; les dernieres nominalions n'ont eu presque 

aucun sueces; et les sujets nouvellemenl élns, effrayés par 

la perspective des conlradictions el des désagrémen!s sans 

nombre que leur nomination leur prépare, n'y répondent 

que par des refus, 

« CeHe division des prelres assermentés et non assermentés 

a établi une véritable scission dans le peuple de leurs pa

roisses; les familles y sont divisées; on a vn, el !'on voit 

ebaquejour des femmes se séparer de leul's maris, desenfants 

ahandonner leurs percs : I'état des ciloyens n'es! le plus sou

vent constaté que sur des fcuilles volantes, el le particulic¡' 

qui les re<¡oit, n'étant revetu d'auculI caractere puhlie, ne 

peut donner a ce genre de preuve une autbenticité légale, 

" Les municipalités se sont désorganisées , et le plus grand 

nombre d'entre elles pour ne pas concourir au déplaeement 

des curés non assel'men tés, 

« Une grande partie des citoyens a renoneé au service de 

la garde nationale, et celle qui reste ne pourrail etre employée 

sans dangers dans lous les mouvemeni. qui aUl'aient pour 

prineipe ou pour objet des actes concernant la religion , paree 

que le peuple vcrrait alors daos les gardes nationales, non les 

instruments impassibles de la loi, mais le& agents d'un partí 

contraire au sien, 

Dans plusiellrs parties du département , un administmteur, 

un juge, un membre du eorps élecloral, sont vus avee aver

sio" par le peuple, paree qu'ils concourent a I'exérulion de 

la loi relative au,. fonctionnaircs ecclésiastiques, 
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tt Cette disposition des esprits est d'autant plus déplorable, 

que les moyens d'instruction deviennent chaquc jou!' plus 

difficiles. Le peuple, qui confond les lois générales de I'état 

et les réglements parliculiers pour I'organisation civile da 

c1ergé, en rait la lecture el en rend la publication inlltile. 

« Les méconlents, les hommes ql1i n'aimen!. pas le nouveau 

régime, et ceux qui dans le uouveau régime n'aimen! pas les 

lois relatives au c.Iergé, entreliel1O('nt avec soin cette aversion 

du peuple, fortifient par tons les moyens flui sont en leur 

pouvoir le crédit des pretres non assermentés, et affaiblissent 

le crédit des autres; I'indigent n'obtient de secours, l'artisan 

ne peut espérer I'emploi de ses talents et de son indush'ie, 

qu'autant qu'il s'engage a ne pas allel' a la messe du pretre 

assermenté, et e'est par ce concolll's de confiance dans If'S 

auciens pretres d'une part, el de menaces eL de séduction de 

I'autre, qu'en ce moment les églises desservil's par les [lreh'es 

assermentés sonl désertes, et que I'on coUt'! en foule dans 

ceUes 00, par défaul tle sujets, les I'cmplacements n'ont pu 

s'effectuer encore. 

" Rien n'est plus cOlllmun que oe VOII' dans les paroisses 

de cinq a six cenls personnt's, dix on douzc seulemeot allel' 

a la messe du rretre assermenté; la propor!ion es! la meme 

daos lous les lieux du dépaJ'temenl; les jour, de dimanche 

et dI' fete, on voit des villages el des bOllrgs elltiers dont les 

babitants désertent leurs foyers pou!' aller a une el quelque

fois deux lieues, enteodl'e la messe (\'un pretre non aaser

mente. Ces déplaeements babiluc\s HOUS on! pal'u la cause la 

plus puissante de la fel'meIltation, tantot sourdc, tantot ou

verte, qui existe dHIIs la presquc lotalilé des puroisses desser

vies par les pretres assel'melllés : on "on,;oil aisément qu'une 

IJ. 20 
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multitude d'individus qui se croient obligés pal'leu.' conscience 

d'aller au loin chereher les secours spirituels qui leUl' convien· 

nent, doivent voir avec aversion, 10rsqu'i1s rentrent chez eux 

excédés de fatigue, les cinq ou six personnes qui trouv!'nt ¡, 

leur portée le pretre de leur choix : i1s consiJerent avec envie 

et traitent avec dureté, souvent meme avec violeuce, des 

hommes qui leur paraissent avoir un privilége exc1llsif en ma· 

tiere de religion. La comparaison qu'ils font entre la facilité 

qu'ils avaient autrefois de trouver ¡, cOté d'eux des prelres 

qui avaient leur confiance, el l'embarras, la fatigue el la perte 

du terups qu'occasioflnent ces cOllrses répétées, diminuent 

beaucoup lem' attachement pour la constitlltion, a qui ils 

attrihuent tons ces désagréments de leur situatiun nOllveUe. 

" C'est a cette cause généralc, plus active peut.ell'e en ce 

moment que la provoc.ation secrete des prctt'es non asscl'· 

mentés, que nous croyons devoir aUribuer surtout l' élat de 

discorde inté,'ieure 011 nous a\'on5 trouvé la plus grande partie 

des paroisses de départemeul desservies par les pretres agsel'· 

mentés . 

• Plusieurs d'entre elles nous out présenté, ainsi qu'aux 

corps administl'alifs, des pétitions tendant a eh'e 81110risé"s 

¡, louel' des édifiees particuliers pour I'usage de Icur cult .. 

religiellx; mais comme ces pétilions, que nous savions etre 

provoquées avec le plus d'activité pal' des personnes qlli ne 

les signaient pas, nOlls paraissaient tenir il un systcme plus 

géuéral el plus secret, nous n'avoIls pascru devoir staluer SUI' 

une séparation rcligieuse que nous croyiolls a ceHe époque. 

et vu la situation de ce département, renfermer tous les ca-

raCleres d'une seission civilc entre le. ciloyens. NOllS avoIls 

pensé et dil publiquement que c'élait a vous, ml'ssieurs, ¡, 
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détCl'miner, d'une maniere précise, comment et par quel 

concours d'influences morales, de lois eLde moyens d'exécu

tion, I'exercice de la liberté d'opinions religieuses doit, SUI' 

cet objet dans les ciJ'('onstances aetuelles, s'allier au maintien 

de la tranquillité publique, 

.. 00 sera sl1rpri~ sans doute que Ips pretres nmi asser

mentés qui demcUt'so! dans leursancienncs paroisses, ne pro

fitent pas de la liberté que leur donne la loi d'aller dire la 

rnesse dans I'église desservie par le nouveau curé, el n~ 

s'empressent pas, en usant de ceUe faculté, d'épargner a leUl's 

anciens paroissiens, a des hommes qui leur sont restés atta

chés, la perte de temps et les embart'as de ces courses nom

hreuses et forcées, Pour expliquer celte conduite en apparenee 

si extraol'dinaÍl'e, il importe de se rappeler qu'une des oh oses 

qui ont été le plus fortemant l'ecommandées aux prelres non 

assermentés par les hommes hahiles qui ont dil'igé cetle 

grande entreprise d~ religion , est de s'abstenir de lonte COffi

muoicatiof\ avec les prelres qu'ils aprelleot ilÍtrus et usur

paleul's, de peur que le penple, qui n'est fl'appé que des signes 

sensibles, ne s'habitm1t enfin a oe voir aucune différence 

entre des pretre5 qui feraient <lans la meme église I'exerdce 

du meme culte. 

«Malheurf'lIsemeot ceUe divisioo religieuse 8 produit une 

siÍparalioo politique entre les citoyens, et celte séparation se 

forrifie encore par la déoomination atlribuée a chacun des 

deux pat,tis : le tl'es-petit nombl'e de pel'sonnes qui voot dans 

l'église des pretres assermentés, s'appellent el SOllt appelés 

patriotes; ceux qui vont da!lB I'église des pretl'es non aSier

mentés sont appelés et s'appellent ariSlocrates. Ai!lsi, ponr 

ces pauvres habil80t~ des campagnes, I'amour ou la hailte de 

20, 
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leur patrie consiste aujourd'hui non point a obéil' aux Icis, a 
respecter les autorités légitimes, mais a allel' ou l1e pas aller 

a la messe du prelre assermenté; la séduetion, l'ignorance et 

le préjugé onl jeté a cet égard de si pl'Ofondes racil1es, que 

nous avons eu beaucoup de peine a leur faire entendrc que 

la eonstitution polilique de I'élat n'élait poi ni la conslitution 

civile du clergé; que la loi ne tyrannisait point les cOIl~ciences; 

que chacun était le maitre d'aller a la messe qui lui conve

nait davantage, el vers le pretre qlli avait le plus sa conliance; 

qu'ils étaienl lous égallx aux yeux de la loi, el '1u'elle ue leUl' 

imposait a cel égard d'ault'e obligation que de vivre en paix 

pI de SuppOl'ter mUluellement la différence de leurs opinions 

religieuses. Nous n'avons rien négligé pour effaeer de I'esprit 

et faire dispal'aitre des L1isconrs du peup/e des c"mpagne~ 

celte ahsurde L1énomination, el 110US 1I0US en somm~s occupé" 

avec d'aurant plus d'activité, qu'il nous était aisé de calculer 

a cetteépoque toutes les eonséquences d'uDe telle démal'cation, 

dans un départernent OU ces prétendus flrútocratt's forment 

plus des deux tiers de la population . 

• Tel est , messieurs, le résultat des faits qni sont panelllls 

a nolre connaissance dans le département de la Vendée, et 

des réflexions auxquelles ces fairs ont clonllé lieu. 

" Nous avons pris sur cet oojet loules les mesures qui 

Maient en nolre POUVOil', soit pour maintenir la tranquillité 

générale, soit ponr prévenir ou ponr réprimer les attenlals 

conlre l'ordl'e publie; ol'galles de la loi , nous avous fait par

tout entendre son langage. En meme temps que nOU5 éta

hlissions des moyens d' orill'e et de sureté, nous nous OCCl,l

pions 11 expliquer on éclair .. ir devant les corps administratifs, 

les lI'¡bunaux ou les pal'licllliel's, les difficulrés qui naissent 
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soit daus I'intelligence des décrets, soit daus leur made 

d'exéclItion; naus avons invité les COt'pS administratifs el les 

tribllnaux a redoubler de vigilance et de zele dalls I'exécu

tia n des lois qtÍi protégent la súreté des personnes et la pro

priété des biens, a user en un mot, avec la fermeté qui est 

un de ICllrs premicrs devairs, de l'autorité que la loi leur a 

c.onférée; nous avons distribué uue partie de la force publi

que qui élait a notre réqllisition dans les Iieux on ron nOU3 

annonc¡ail des périls plus graves ou plus émiucnts; nous naus 

sommes tl'3l1sportés dans tous les lieux aux prf'mieres an

nonees de trauble; 1I0US avons constaté l'état des choses avec 

plus de calme et de réJlexion, et apres avoir, soit par des 

paroles de paix et de consolation, soit pal' la f'et'me el juste 

exp"ess;otl de la loi, calmé ce désonlre momentané des vo

Ion tés particulieres, t10US avons cru que la senle présence 

de la force publique suffirait. Cest a vous, messieurs, et a 
vous seulement, qu'il appartient de prendre des mesures vé

rilablement efficaces sur un objet qui, par les rapports on 

on I'a mis avec la constitution de I'état, exerce en ce mo

ment sur cette conslitutioll une inJluence· beaucoup plus 

grande que ne ponrraient le faire eroi"e les premieres et 

plus simples notions de la ,'aison, sépal'ée de I'expérience 

des fails. 

"Dans ton tes nos opérations relatives a la distribution de 

la force publique, nous avons été secondés d~ la maniere la 

plus active par un officier-général hien cOllnu par son pa

triotisme el ses lumieres. A peine instruit de nolre arrivée 

dans le département, M. DUmOllrif'z est vellll s'associer a nos 

travaux et concourir a"ec nous 1\U mainlien de la paix pu

blique: nom; al/ion s elre totalement dépoul'Vus de tl'oupes 
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Je ligue dans un moment 00 nous avions lieu de croire 

qu'elles nous étaient plus que jamais nécessaires; e'est an 

zele, e'est R I'aetivité de M. Dumourier; que nous avons dli 

sllr-le-ebamp un secours qni, vu le retard d'organisalion de 

la gendarmel'Íe nationale, était en quelque sorte l'unique ga

l'ant de la tranquillité du pays. 

« Nous venions, messieurs, de terminel' notre missioo 

dan s ce département de la Vendée, lorsque le déeret de 

I'assemblée nationale du 8 aout, qui, sur la demande des 

administrateurs du département des Deux Sevres, oous au

torisait a nous transporter dans le district de Cbalillon, nous 

est parvenu , ainsi qu'au direetoÍl'e de ce département. 

« On nous avait annoncé, a notre arrivée a Fontenay-le

c.omte, que ce distriet était dans le meme état de trouble 

religieux que le dépal'tement de la Vendée. Quelques jOllrs 

avant la réception de notre décret de eommission, plusieurs 

citoyens, électeun et fonctionnaires publics de ce district, 

"inrent faire an directoire du dépal'tement des Deux-Slwres 

une dénonciation par écrit sur les troubles qu'ils disaient 

existe\' en différeIltes paroisses; i1s anIloIleereIlt qu'une in

surre~tion était pl'C5 d'éclatel' : le moyen qui leur pal'aissait 

le plus sur et le plus prompt, el qu'ils proposerent avec 

beaucoup de force, était de faire sortir du district, dana 

trois jours, tÓ1l8 les eurés non assermentés et rem placés, et 

tous les vicaires non assel'lllentés. Le direetoire, apres avoir 

lon~-temps répugné a adopter une mesure qui lui paraissait 

contraire aux principes de I'exaete justice, erut enliu que le 

earactere publie des dénonciateurs suffisait pour constater et 

la réalité du mal el la pressante néeessité du remede, Un ar

reté fut pris en conséquence le 5 septembre, el le direeloire, 



en ordonnant a lous les eeclésiastiques de sOI'lí .. du distric,t 

dans trois jours , les invita a se l'endre dans le meme délai a 

Niort, chef-lieu du département, leur assurant qu'ih y trou

('eraien! taltCe protection et sureté pour leur.< personnes, 

• L'arreté était déja imprimé etallait etre mis a exécution , 

IOI'sque le directoire relSu! une expédition dll décret de com

mission qu'i1 avait solJicité; a l'instant il prit un nouvel ar

reté par lecjuel iI suspendait I'exécution du pl'emiel', et aban

donnait it notre prudence le soin de le confirmer, modifiet, 

ou supprimer. 

« Deux administrateurs du directoi!"e furenl, par le meme 

arl'elé, 110mmés commissaires pour DOUS faire part de lout 

{'e qui s'élait passé, se transportl'r a Chatillon, et y prend.'e, 

de corten! avec nous, toules les mesures que nous croirions 

nécessaires, 

«Arrivés a Chatillon , nous rimes rassemhler les cinquante

six Olunicipalités dont ce dislrÍct est composé; elles furent 

successivement appelées dans la salle du directoire, Nous 

consultames eh acune' d'elles sur I'état de sa paroisse : toutes 

les municipalités énon~aient le meme VOlU; celles dont les 

curés avaient été remplacés nous demandaient le retour de 

ces prelres; "elles dont les curés non asscrmen\.és élaient en

core en fonclions, nous demandaient de les conservero Il esl 

encore un autre point sur lequel lous ces habitants des cam

pagnes se réunissaiellt : c'es! la liberlé des opinions reli

gieuses, ql1'on leur avait, disaient-i1s, accordée, et dont ¡Is 

désiraienl jouir, Le meme jour et le jour suivant. les campa. 

gnes voisines nous envoyerent de nombreuses députations de 

leurs habitants ponr nous réitérer la meme priere. " Nous ne 

« sollicilons d'autre grace, nOU5 disaient·i1s unanimement, 
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" que d'avoir des p.,elres eo qui nous ayoos conliam·e. >l Pln

sieurs d'entre eox auachaient meme un si grand prix a cette 

faveur, qu'ils oous assuraicot qu'ils paieraieot volootiers, 

pon!' l'obtenir, le double de leur imposition. 

" La tres-grande lI1ajorité des fonetio~oaires publics eecJé

siastiques de ce dislI'ict o'a pas pl'elé serment; et tandis que 

leurs églises suffisent a peine a l'affluence des citoyens, les 

églises des pn~lt'es assermeolés soot presque déserles. A cet 

égal'd, I 'élat de ce district oous a paru le meme que celni 

du déparlemeot de la Vendée: la, comme ailleul's, oous 

"VOUS trouvé la dénomiuatioo de patriote et d'aristocrate 

complélement élablie parmi 11' peuple, daos le meme sens, 

et peul-ett'e d'lIne maniere plus générale. La disposition des 

esprits eu faveul' des pnlll'cs non assermentés nous a paru en· 

core plus prononcée dans le département de la Vendée; I'at

tachement qll'on a pour eux, la confiance qu'on leur a vouée, 

oot tous les caracteres du senliment le plus vil' et le plus pro

fond; daos quelques-unes de ces paroisses, des pretl'es assel'

menlú ou des ciloyens attachés a ces prelres avaient élé ex

posés a des menaces el a des insultes, el quoiqne la comme 

ailleurs ces ,-iolences nous aient par u quelquefois exagérées, 

HOll;, nOllS sommes assurés (et le simple exposé de la dis

posilion des esprits suffit pour en convaincre) que la pI u

part des plaioles étaient fondées sur des droits bieo cons

t:tols. 

" En meme temps que nous I'ecommandions aux juges el 

aux administl'aleurs la plus grande vigilance sur cel objet, 

no liS ne négligions rien de ce qui pouvait inspirer:tu pellple 

des idées et des sentimeols plus conformes au respect de la 

'oi el :tu droit de la liberté individuell!'_ 
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" Nous devons vous dire, messieurs, que ces memes hom

mes, ql1'on 1I0US avait peints comme des furieux, sourds a 
loute espece de raison; nous ont quittés l'ame remplie de 

paix el de bonheur, lor.que nous leur avons fait entendre 

qu'il était dans les principes de la constitution nouvelle de 

¡'especter la liberté des consciences; ils étaient pénétrés de re

penlir et d'aflliction ponr les fautes que quelqucs-uns d'entre 

eux avaient pu commetlrc; ils nOIlS ont promis, avec atlen

drissement, de suivre les conseils que nous leur donnions, de 

vivre en paix, malgré la différence de leurs opinions reli

gieuses, et de respecter le fonctionnail'e puhlic établi pa¡' la 

Joi. On les entendait, en s' en allant, se féliciter de nous avoir 

vus, se I'épéter les uns aux Rutl'eS tout ce que nous leur 

¡¡vions dit, el se fOl'tifiel' mutuellement dans leurs résolutions 

de paix et de honne intelligcnce. 

« Le meme jour on vint nous annonce¡' que plusieul's de 

ces habitants de campagne, de retomo chez eux , avaient am

ché des placal'ds, par lesquels i1s déclaraient que chacun 

d'eux s'engageait a dénoncer et a faire arrete¡' la premiere 

personne qui nuirait a une autre, et surtout aux pretres as

,crmenlés. 

,( NOlls devons vous faire remarque\' que dans ce mellle 

tlistrict, trouhlé depuis long-temps par la différence des opi

nions religieuses, les impositions arriérées de 1789 el de 

1790, montant a 700,000 livres, ont été presque enliere

ment payées; nous en avons acquis la preuve au direetoíre 

ti u distri el. 

" Apres avoir observé avee soin l'état des esprits et la si

tuation des choses, nous pensames que I'arreté du directoire 

Jlf' elevait pas etre mis a exéclItion, el les commissaires dll 
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,!épartement, ainsi que les administrateurs du directoire de 

Chatillon, furent du meme avis, 

"Mettant 11 I'écart tous les motifs de détermination que 

1Ions pouvions tirel' et des choses et des personnes. nnlls 

'l\'ions examiné si la mesure adoptée par le directoire étail 

(I'abord juste dans sa na!ul'e, ensui!e si elle serait effiesee 

dans I'exéeution, 

" Nous crumes que des pretres qui Ollt été remplacés ne 

pellvent pas Ctre eonsidérés eomme en état de révolte contre 

la loi, parce qu'ils eontinuent 11 demeurer dans un lieu de 

lem', aneiennes fonctions, sur!out lorsque parmi ces pretres 

il en est qui, de notoriété publique, se bornent 11 \'ivrc en 

hommes charitables el paisibles, loin de tOllte disclIssion pu

bli'luc et privée; nous crumes qu'aux yeux de la loi on nI' 

pellt etre en état de révolte qu'en s'y mettant sui-meme par 

des faits précis, certains et constates; nous crumes eTlfin que 

les actes de pl'ovoeation eontre les lois relatives au c1ergé el 

contre !outes les lois dlll'oyaume, doivent, ainsi que tous les 

autres délits, etre punis par les formes légales. 

" Examinant ensuite I'efficacité de cette mesure, nOlls vlmes 

que si les fideles n'ont pas de eonfiance dans les pretres assel'

mentés, ce n'est pas un moyen de leut' en inspirer dav31ltage 

que d'éloigner de eette maniel'e les pretres de lelll'ehoix j nous 

vimps que dans les distriels ou la tres-grllnde majorité des 

pretres non assermentés continuent I'exel'ciee de leurs fonc

tiOIlS, d'apres la permis3ion de la loi, jusqu'a I'époque du 

remplacement, ce ne serait pas certainemcnt dans un tel sys

teme de répl'ession , diminller le mal que d' éloigner un si petit 

nombre d'individus, 100'squ'on est obligé d'cn laisser dans les 

memes liclIX Iln Ires-grand nombre dont les npinions sont les 

memes, 
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• Voilil, messieurs, quelques-unes des i·jées qui ont dirigé 

nolre conduite dans cette eirconstance, indépendamment de 

toutes les raisons de loeatité qui sen les auraient pu nous obli

ger 11 suivre ecHe marche: lelle élait en effet la disposition 

des espri ts, que l' exéculion de cet arl'llté fUt infailliblement 

devenue dan s ces Iieux le signal d'une guerre eivile. 

« Le directoire du département des Deux-Sevres, instruit 

d'abord par ses commissaires, ensuile par nous, de tout ee 

que nous avions fail a cet égard, a bien voulu nous offril' 

I'expression de sa reconnaissance, par un arreté du 19 du mois 

llernie\'. 

« Naus ajouterons, quant a ceHe mesure d'éloignement des 

pretres assermentés qui ont été remplacés, qu'elle nous a été 

constammenl proposée par la pl'esque unanimilé des citoyens 

du département de la Vendée, qui sont attachés aux prétres 

assermentés, citoyens qui forment eux-memes, comme vous 

I'avez déja vu, la plus petite pOI'tion des habitanls : en vous 

trausmettanl ce vreu, nous ne faisons que nous acquitter d'un 

dépot qui nous a été confié. 

« Nous ne vous laisserons pas ignorer non plus que quel

(Jues-uns des prett'es assermenlés que nous avons vus, ont été 

,rnn avis contrairc; I'uu d'eux, dans une lettre qu'il nous a 

adressée le I:t septembre, en nous indiquant les memes causes, 

des troubles, en nous parlant des désagréll1ents auxquels jl cst 

chaque jour ex posé , nous fait observer que le seul moyen de 

remédier a tous ces maux est ( ce sont ses expressions ) • de 

" ménager I'opinion du peuple, dont il faut guérir les préjugés. 

" avec le remede de la lenteur el de la prudence; CUI', ajoute

" I-il, il faut prévenir toute guerre a I'occasion de la religion, 

" ,Iont les plaies saignent encore ... II est a cl'aindre que les me-
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" sures rigolll'eUSeli , nécessaires dans les cil'colJstances conlre 

" les pertul'bateurs du repos public, ne paraissent plutot une 

" persécution qu'un chatiment infligé par \a loi .. : Quelle pru

" dence ne faut-iI pas emplllyer! La donceur, l'instruction, 

" sont les armes de la vérité! » 

" Tel est, messieurs, le résultat général des détails que nous 

avons recueillis, et des observations que nous avons failes dans 

le cOUJ-s de la mission qui nous a élé eonfiée. La plus dauce 

I'écompense de nos travaux serail de vous avoir facilité les 

moyens d'établir sur des bases solides la tranquillité de ces 

d~)al'te1J)~.DJ¿;1' I'J ¡;J¿¡}'¿:>j''/'4ruwdu (/<Fr ¿Kd¡"-¡(e' de a(J(re ze'c'e 

11 la confiance dont nous avons élé honorés. » 
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NOTE 5, PAGE 44. 

J'ai déja eu l'oeeasiou de revenir plusieurs fois sur les dis

positions de Léopold, de Louis XVI, et des émigrés; je vais 

ciler plusieurs extrails qui les feront eonnaitre de la maniere 

la plus cerlaine. Bouillé, qui étail a l'étranger, et que sa 

réputation et ses talenls avaient fait I'echercher par les souve

rains, a pu miellx que personne connaitre les sentiments des 

diverses cours, el il ne peut elre sllspeel dans son témoignage. 

Voicj la maniel'e don! il s'exprime en divl'l's endroits de 3('S 

mémoires : 

« On pourra juger, pal' eeUe leltre, que le roi de Suede 

était lres-incertain slIr les véritables projels de l'empereur el 

de ses eo-alljés, qni devaient elre alors de ne plus se meler des 

affaires de France. Saos donte l'impératrÍ<'e en était instrnite, 

mais elle ne les lui avait pas eommuniqu.és. Je savais que 

dans ce moment elle employajt toute son influenee sur l'em

pereur el le I'oi de Prusse, 110ur les engager a déclarer la 

guerre a la Frailee. Elle avait meme écrit une leure tI'cs-forle 

au premiel' de ees souverains, oú elle lui représentait que le 

roi de Prusse, pour une simple impolitesse qu'on avait faile 

asa sreur, avait fail entrer une m'mee en Hollande, lall,lis 

que lui-meme souffrail les insultes el le5 affmnts flu'on pl'O

diguail a la rEine de Franee, la dégradation de SOl! rang el de 

SR dignité, <!l l'anéanlissement du trolle tI'un roi, son hf'au

f.,ere el son allié, L'impératrice agissait avec la meme force 



NOTES 

vis-a-vis de I'Espagne qui avait adopté des principes paeí

fiques. Cependant I'empereur, apres I'acceptation de la cons

titulion par le roi, avait refSu de nouveau I'ambassadeul' de 

France, auquel il av!!it défendu précédemment de paraltre it 
5a cour. 11 fut me me le premier a admetLre dans ses ports h· 

pavillon national. Les cours de Madrid, de Pétersbourg et de 

" Stockholm, furent les sen les , a celte époque, qui retirerelll 

leurs ambassadeurs de Paris. Tontes ces circonstanccs servent 

~onc a prouver que les vues de Léopold étaient dirigées vera 

la paix, et qu'elles étaient le fruit de l'inHuenee de Louis XV[ 

el de la reine. " 

( Mémoires de Bouillé, page 314.) 

AilIeurs Bouillé dit encore ; 

" Cependant il s"écoula plllsieul's mois sans que j'aper9usse 

aueune suite aux projets que l'empereur avait eus d'assembler 

des armées sur la frontiere, tic former UD con gres , el d'enta

mer une négociation avee le gouvernement fralll,¡ais, Je présu

mai que le roi avait espéré que son aeccptation de la nouvelle 

constitution lui rcndrait sa liberté personnelle, et rétablirait 

le calme ·dans la nation, qu'une négociarion armée aurait pu 

troubler, et qu'il avait conséquemment engagé rempereul' et 

les autres souverains ses alliés a ne faire aucune démarche qui 

put produiJ'e des hostilités qu'il avait constamment cherché a 
éviter. Je fus eonfil'mé dans ceUe opinion par la réticence de 

la COUl' d'Espagne, sur la proposition de fournir au roi de 

Suede les quinze millions de livl'cs tournois qu'elJe s'était en

gagée a lui donnel' pour aider aux frais de son expédition, Ce 

prince m'avait engagé a en écrire de sa part au ministre espa

gnol, dont je De relius que des I'éponses vagues. J e conseillai 
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alors au roi de Suetle d'ouvrir un emprunt en HollaUlle, ou 

dans les vil/es libres maritimes du Nord, sons la gamnlie de 

l'Espagne, dont eependant les dispositions me parurent ehan

gées a I'égard de la Franee. 

« J' appris que l' anarchie augmentait ehaque jour en Franee, 

('e qui n'étaitque trop prouvé par la fOllle d'émigrants de tous 

les étals qui se réfugiaient sur les frontieres étrangeres. On 

les armait, onles enrégimentait sur les bords du Rhin, el ron 

en formait une petite armée qlli mena«¡ait les provinees d'Al

sace et de Lorraine. Ces mesures réveillaient la fureur du 

peuple, et servaient les projets destructeurs des Jacobins el 

des anarchistes. Les émigrés avaient meme voulu faire uue 

tentative sur Strasbourg, ou ils croyaient avoir des intelli

gen ces assurées el des partisans 'lui leur en auraient livré les 

porles. Le roi, 'lui en fut instruil, employa les ordres el meme 

les prieres pour les ane!er et pour les empécher d'exereer 

aucun acle d'hostilité. 11 envoya, 11 cet effet, aux princes SI"'; 

fl'eres, M. le baron de Vioménil et le chevalier de Cogny, qui 

leur ~émoignerent, de sa part, sa désappl'obation sur l'arme

menl de la noblesse frBll(;aise, Buquel I'empereur mil tous les 

obstacles possibles, mais qui continua d'BvoÍl' lieu.» 

( Ibld., page 309' ) 

Enfin Bouillé raconte, d'apres Léopold lui-meme, son 

pl'ojet de congl'es : 

• Enlin, le 12 septembre, I'empereur Léopold me lit pré

venir de passer chez lui, el de lui portel' le plan des disposi

lions 'IU'il m'avait demandé précédemment. 11 me lit entrer 

dan s son cabinet, el me dit qu'i1 n'avait pas pu me parle,' 

plus tot de I'objet pour leqm'l il m'avait I¡¡it ,"enir, paree 

'lu'il attendait des réponsps de Russie, d'F.spagnp, d'Angle-
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terre, el. des principaux souverains de l'Italie; qu'i1 les avait 

rel5ues, qu'ellcs étaicnt conrormes a ses intentions et a ses 

projets, qu'i1 élait assuré de lem' assistan1:e dans I'exécutioll, 

el de leur réunion, a I'exception cependant du cabinet de 

Saint-James, qui avail déclaré vouloir gal'der la neutralité la 

plus scrupuleuse. 11 avait pris la résolution d'assembler un 

con gres pour traitel' avec le gouvernemel1t fran"ais, non-seu

lement sur le redressement des griefs du corps germanique, 

dont les droits en Alsace el dans d'autres parties rles provinces 

frontieres avaient été violés, mais en memc temps 5111' les 

moyens de I'établir I'ordre dans le royal1me de Frallce, don! 

l'anarchie trouhlait la tranquillité de l'Europc entiere. 11 m'a

jouta que cette négociation serait appuyée par des armées 

formidables, dont la France serait euvil'onnée; qu'il espél'ait 

que ce moyen réussirait el pl'éviendrait une guel're sanglanle, 

derniere rcssource 'Iu'il voulait employer . .Te pris la liberté 

de demander a I'empereur s'iI était instruit des véritables ill

tentions du roí. II les connaissait; il savail que ce pl'ince ré

pugnait a l'emploi des moyens violents. 11 me dit qu'il était 

d'ailleul's informé que la charle de la nouvelle constitulion de

vait lui elre présentée sous péU de jours, et qu'il jllgeait que 

le roi ne pouvait se dispenser de I'aecepter salls auenne res

triction, pat' les risques qu'i! eourait pour ses jOlll'S et eeux 

de sa famíllc, s'jl laisait la moindre difficulté, et s'il se pel'

mettait la plus légere ob,ervation; mais que sa sanction, for

cée dans la cireollslallce, n'était d'allcune importauee, étant 

possible de revenir sur tout ce qu'oll aurait lait, et de donnel' 

a la Franee 1111 hon gouvernemellt (lui satisflt les pellples, et 

qui laissat a I'autorité ro)'ale IIne latituJe de pouvoil's sum

sants pOllr maintenÍl' la lranquillilé au dedans, el pOli!' assu-
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ret· la paix au dehors. 11 me demanda le plan de disposition 

des armées, en m'assurant qu'ill'examinerait a loisir. 11 m'a

joufa que je pouvais m'en retourner a Mayence, on le comte 

de Brown, qui devait commander ses trollpes, et qlli était 

alors dalls les Pays-Bas, me ferait avertir, ainsi que le prince 

de Hohenlohe, qui allait en Franconie, pour conférer en

semble, <¡lland il en serait temps. 

" Je jugeai que l'empereur ne s'était arreté a ce plan pa

cifique et extr~mement raisonnable, depuis la conférence de 

Pilnitz, qu'apres avoir consulté Louis XVI, dont le vreu 

avait été constamment pour un auangement et pour ern

ployer la voie des uégociations plutót que le moyen violent 

des armes .. » 

( ¡bid., page 299-) 

n. 21 
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NOTE 6, PAGE 54. 

Voici comment ce fait est rapponé par Bertrand (le 1\101-

leville: 

".Te rendis compte le meme jour au ('onseil dé la visite 

que le due d'Orléans m'avait faite, et de nolre conversation. 

Le roi se détei'mina 11 le recevoir, el eut avec lui le lende

main un entretien de plus d'une demi-heure, rlont. Sa 1\Ia

jesté nous parut avoir été tres-contente. ".Te erois, comme 

« vous, me dit le roí, qu'il revienl de tn~s-honne foi, et qu'il 

« fera tout ce qui d¿pendra de lui pour réparer le mal qu'iI 

« a fait, et auquel il est possible qu'il. n'ait pas eu autan! de 

« part que nous I'avons cru ... 

« Le dimanche suivant il vint all lever du roi, ou il rec;ut 

l'accueille plus humiliant des courtisans, qui ignoraient ce 

qui s'élait passé, el des royalistes, qui avaient I'habitude de 

se rendre en foule au chateau ce jour-la, pOUl' faire leul' 

cour 11 la famille royalc. On se pressa autoUl' de lui, on af

fecla de lui marcher sur les pieds et de le pousser vers la 

porte, de maniere a l'empechel' de rentrer. Il descendit chpz 

la reine, ou le couvert élait déjll mis; aussitol qu'il y parut, 

on s'écria de toutes parts : Messieurs, prenez garde all:L" 

plats! comme si on eut été assllré qu'il avait les poches plei

nes de poisol1. 

« Les murmures insultanls qll' excitait partollt sa pl'ésence 

le fOl'cerent a se retil'!''' ,an' ;(\0; .. "11 la famille royal!', On le 



ET PIECES JUSTIFICATIVES. 

pourchassa jusqu'a I'escalier de la reine; et en descendant, 

il rec,¡ut un crachat sur la tele et quelques autres sur son 

habito On voyait la rage .etle dépit peinlll sur sa figure; il 

sortit du chaleau, convaincu que les instigateurs des ou

tl'ages qu'il avait rec,¡lls élaiellt le roi et la reine, qui ne s'en 

doutaient pas, et qui en furent meme Ires-fachés. Il leor 

jura une haine implacable, et il ne s'est montré que trop 

fidele a cet horrible serment. J' élais ao chaleao ce jour-la, 

el je flls témoin detousles faits que je viens de rapporter." 

(Bel'trand de Mollel'ille, tomo 6, Pt'l,lf. 209.) 

21. 
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NOTE 7, PAGE 74. 

Madame Campan l'appOl'te autrement I'entretien de Du

mouriez: 

"Tous les partis s'agitaien!, dit-elle, soit pOlll'perdre le 

1'Oi, soil pou!' le sauver, Un jour je trouvai la reine (~X!reme

men! trouhlée; elle me dit qu'elle ne savait. plus ou elle en 

étai!; que les chefs des jacobins se faisaient offrir a elle par 

l'Ol'gane de Dumoul'iez, Oll que DlImouriez, ahandonnant le 

parti des jacobins, était venll s'off,'il' a elle; qll'elle lui av .. it 

donné une autlience; que seul avec elle, il s'élait jeté a ses 

pieds, et lui avait dit qu'il avait enfoncé le bonnel l'Ouge 

jusque sur ses Ol'eilles, mais qu'il n'élail ni ne pouvait etre 

jacobin; gu'on avail laissé !'oule .. la révolu!ion jusqu'a eeHe 

eanaille de désorganisateul's qui, n'aspirant qll'apres le pil

Illge, étaient capa bies de tout, et pourraienl donller a I'as

semblée ulle armée formidable, prete a saper les restes d'un 

tr(me déjá trop ébranlé. En parlanr. avee une chalenr ex

treme, iI s'était jeté sur la main de la reine, el la haisait 

avee t1'ansport, lui criant : lais.l't'z-vous sauc'el'. La I'eine me 

dit que ¡'ou ne pouyait cl'Oil'e aux protestations tI'un lraitre; 

t¡ue toute sa conduile était si bien connue, que le plus sage 

était sans t:ontredit de ne point s'y fiel'; (lile d'ailleurs les 

princ('s l'ecommanclaient ('ssentiellemenl de n'avoir l'onfiance 

a aueune )ll'Oposition dI' l'int~'l'ienr ..... etc. ), 

\ FOIllr: JI, ¡!a{if' :lO::!. : 
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Le n;cit de cet entl'etien est ici, cornme un le voit, diffé

rent a quelques égards, eependant le fond est le rnerne. Seu

lernent, en passant a travers la bouche de la reine et eeHe 

de madame Campan, iI a dli prendre une eouleur peu favo

rable a Dumouriez. Celui de DumoUl'iez peint d'une ma

niere plus Vl'aisemblable les agitations de l'infortunée Marie

Antoinetre ; et eomme il n'a ¡'ien d'offensant pour eelle 

prineesse, ni rien qui ne s'accorde avee son earaetere, je l'aí 

préféré. JI est possible néanmoins que la présomption de Du

mouríez l'aít porté a recueillir de préférence les détails le5 

plus flatteurs pour luí. 
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NOTE 8, PAGE 76. 

Bouillé, dont j' ai déja cité les mémoires, et qui était placé 

de maniere a bien juger les intentions réelles des puissan

ces, ne croyait pas du tout au zele et a la sincérité de Ca

therine. Voici la maniere dont il s'exprime a cet égard ; 

" On voit que ce prince (Gustave) comptait beaucoup sur 

les dispositions de l'impératrice de Russie, et sur la part ac

tive qu'elle prendrait dans la confédération, et qui s'est bOI'

née a des démonstrations, Le roi de Suede était dan s l'erreur, 

et je doute que Catherine lui eut jamais confié les dix-huit 

mille Russes qu'elle lui aVllit promis. Je suis persuadé, d'ail

leurs, que l'empereur et le roi de Prusse ne lui avaient com

muniqué ni Ieurs vues, ni leurs projets. lis avaient l'un et 

l'autre personnellement, plus que de l'éloignement pour lui, 

el ils désiraient qu'il nI' pl'it aUCUDe part active dans les af

faÍl'es de France, » 

(.Bouillé, pago 319,) 
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NOTI\'. 9, PAGE 78. 

M~4~me ,::a~ran no~s apprend , cjans un memepassage, 

la !:o,n~m)(;tion 4~ l'anlloire de fer, et l'existence d'une pro

te5ta~¡~n ~f!j)rete faite par le, r\Ji contre la déclaration qe 
gu~rre. Ce~te apwé~e/l,sion ~u ro, pour la guel'l'e était ex

traordipaire.. el ji chefchait 4e loutes le~ manieres a la rejeter 

s~r .Ie p'arli populaire. 

" Le roi avait une quantité pl'odigieuse de papiers, el 

avai! eu malheureusement I'idée de faire cOllstruire tres-secre

tement, par un ~errul'ier qui travaillait pres de lui depuis 

Rlu~ qe. d¡x :'¡Q~, une ,cachette dan¡; un~orridol' ¡ptél'ieur ~e 

son apPl!rteW~l\t.Cet~e c\ldle~te, SllH~ la d~noncia,tiop ~e <;f-t 

homme, eút été long-,temps ignorée, Le mur, ~ans I'endr,?it 

ou elle étai,t pl~f:ée, était p'ein~ el? lat:g~.s pie.f;res, ~t l' ouver

ture se trouvait parfaitemen~ dissimu,lée ~ans les r~,nures 

brunes qui formaient la partie ombré,e de ces pien'es pein

tes.1Hais avant que ce serrurier cut dénoncé a J'assemblée ce 

que 1'00 a depuis appelé J'armoire de fer, la I'eioe avait su 

qu'iI en avait parlé a quelqut's gens de ses amis; el que cel 

homme, auquel le roi, par habitude, accordait une trop 

grande contiance, était un jacobino Elle en avertit le roi, et 

le décida a remplir un tres-graod portefeuille de tous les pa

piers qu'iI avait le plus d'intét'el a conserver, el a me le con

fiel', Elle l'invita en ma présencc a ue rien laisser dans cette 

armoire; et le roi, pour la tranquilliser, lui répondit qu'il 
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n'y avait rien laissé. J e voulus prendre le portefeuille el l' em

porter dans mon appartement ; il était trop loul'd pour que je 

pusse le soulever. Le roi me dit qu'il allait le porter lui

meme; je le précédai pour lui ouvrir les portes. Quand il 

eut déposé ce portefeuille dan s mon cabinet intérieur, iI me 

dit seulement : !( La reine vous dira ce que cela conlient.» 

Rentrée chez la reine, je le lui demandai, jugeant ,par les 

paroles du roi, qu'i1 était nécessaire que j' en fusse instroite. 

« Ce sont, me répondit la reine, des pieces qui seraÍent des 

« plus funesles pour te roi, si on allait jusqu'a lui faire son 

!( proceso Mais ce qu'il veut surement que je vous dise , c'est 

• qu'il y a dans ce portefeuille le proces-vcrbal d'un conseil

.. d'état, dans Jequel le roi a donné son avis contre la guerreo 

!( 1I1'a fait signer partous les ministres, el, dan 5 le cas meme 

• de ce }lroces, ir compte que ce He piece serait tres-utile. II 

Je demandai 11 qui la reine croyait qne je devais confier ce 

por.tefeuille. !( A qui vous' voudrez, me répondit.elle; 'vous 

« en etes seate rnponsable : ne vous éloignez pas du palais, 

!( meme dans vos mois de repos; il y a des circonstances ou 

« iI nous serait tres-utile de le trouvel' a rinstant meme. D 

(Madame Campan, tomo II,pag. 222.) 



liT I'JI.:CES .JUSTIFICATIVES. 

~O'fE 10, PAGE 82. 

Exposition des motif.\· qui ont determiné !'assemblée natio

nale a declarer, sur la proposüion jormelle da roi, gn'U 

y a líen de déclarer la guerre aa roi de Bohéme el de 

Hongrie, par M. Condorcet. (Séance dit 20 m'Tl'1 1792) 

a Forcée de consentir a la guel're par la plus impérieuse 

nécf"ssité:, I'assemblée nationale n'ignort> pas qu'on I'accusera 

de I'avoir volontail'cment accélérée on provoquée. 

a Elle sait que la marche insidieuse de la cour de Vienne 

n'a en d'autre objet que de donner une ombre de naisem

blance a cette imputation, dont les puissances étrangert>s 

ont besoin pour cacher a leurs peuples les motifs réels de 

l'attaque injuste prépal'ée contre la :France; elle sait que ce 

reproche sera }'épélé par les ennemis intérieurs de notre 

constitution el de nos lois, dans I'espérallce criminelle de 

ravir la bienveillance publique aux repl'ésentants de la 

nalion. 

" Une exposition simple de lenl' conduite est leul' unique 

réponse, et ils l'adressent avec une eonfianee égale aux étran

gers el aux Fran~ais, puisque la natnre a. mis an fond du 

ereur de tous les hommes les sentiments de la meme justice. 

" Chaque nation a seule le pouvoil' de se donller des loi!;, 

el le droit inaliénable de les changel·. Ce droit n'apparlÍent 

a allcune, OH leur appartien! a ¡,oules avec UIle enliere é15a-
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lité : l' atlaquer dan5 une seule, e' esl déclal'er q u' on ne le 

reconnait dans aucune aulre; vouloir le l'avil' par la force a 
un peuple étranger, c'est annoncel' qu'on ne le respecte pas 

dans celui dont on est le citoyen ou le chef; c'est trahír sa 

patrie; c'est se proclamer l'ennemi du genre humain! La 

nation fl'am¡aise devait croire que des vérités si simples 

seraient senties par tous les princes, el que, dans le dix

huitieme siecle, personne n'oserait leur opposer les vieilles 

maximes de la tyrannie : son espérance a élé tl'ompée; une 

ligue a été formée contl'e son indépendance, el elle n'a eu 

que le choix d'éclairer ses ennemis sur la justice de sa cause, 

ou de leur opposel' la force des al'mes, 

" Instl'Uite de ceHe ligue meuac;ante, mais jalouse de con

server la paix, I'assemhlée natíonale a d'abord demandé que! 

étaít I'objet de ee coneert entre les puíssances si long-temps 

rivales, et on lui a répondu q.u'i1 avait pour motif le maintien 

de la I.ranqllillité générale, la sure1é el l'honneur des cou

l'onnes, la craínte de voir se renouveler les événements qu'ont 

prése~lés quelques époques de la révolution fran~aise. 

." Mais comment la France menacerOlit-eJle la tranquilJité 

génér¡tle, I)uisqu'elle a pl'isla résolution solennellp de n'en

treprendre aucune conquete, de n'attaquPl' la liberté d'alJcun 

pellple ; puisqu'all milieu de ecHc lutte longue et sanglante 

qui s'est élevée dans les Pays-Bas el dans les états de Liége, 

entre les gouvernements el les citoyens , elle a gardé la neu

.I.ralité la plus rigoureuse? 

" Síllls doute la nation fl'anjiaise a prononeé haulement 

que la souveraineté n'appartient qu'au peuple, qlli, borné 

daJ.Is l'exercice de sa volonté suprcme par les uroils de la 

posterité, ne peut déléguer de pouvoir Ít ... évocablc; san8 
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doute elle a haulement reconnu qu'aueul1 usage, aueuue loi 

expresse, aucun conscntement, aueune convention, ne peu

vent soumettre une société d'hommes a une autol'Íté qu'ils 

n'auraient pas le droit de reprendre : mais quelle idée les 

princes se feraient-ils done de la légitimité de leur pouvoir, 

ou de la justiee avec laquelle its l'exercent, s'ils re~ardaient 

l'énoneiation de ees maximes comme une entreprise contre 

la tranquillité de leurs états? 

" Dironl-ils qne ceHe Iranqnillité pourrait etre troublée 

par les ouvrages, par les discoUJ's de quelques Frano;;ais? ce 

serait encore exiger a main aJ'mée une loi contre la liberté 

de la presse, ce serait déclarer la guerre aux progres de la 

raison; et quand on sait que partout la nation frauo;;aise a 

élé impunément oUlragée; que les presses des pays voisins 

n'ont cessé d'inonder nos déparlemenls d'ouvrages destinés a 
sollieiter la trahison, a conseiUer la révolte; quand on se 

rappelle les marques de protection <lU d'intéret prodiguées a 
leurs auteurs, cl·oira-t.-on qu'un amour sineere de la paix, 

et non la haine de la liberté, ait dicté ces hypoerites re

proches? 

,,011 a parlé de telltatives faites par les Frallo;;ais pour 

exciter les peuples voisillS a bl'iser leurs fers, a réclamer 

leul'lldroils ... '. Mais les ministre~ qui ont répété ces impu

tatioos ,ians oser citer un seul fait qui les appuyat, savaient 

combien elles étaient chimériques ; el, ces tentatives eussent

elles été réelIes, les puissances qui ont souffert les rassem

blements de DOS émigrés, qui leur ont donné des secours, 

qui ont I'eo;;u leurs ambassadeurs, qui les ont publiquement 

admis dans leul's conférences, qui ne rougissent point 

d'appeler tesFran~ais a la guelTe ()ivile, n'auraient pas con-
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5crvé le droit de se plaindl'e; ou bien il faud.-ait dire qu'íl 

est permis d'étendre la servitude, et cl'iminel de propager 

la liberté, que tout est Jégitime contre les peuplcs , que les 

rois seula ont de véritables droils. Jamais l'orgueil dll trone 

n'aurait insulté avec plus d'audace a la majest.! des nations! 

« Le pellple frano;:ais, ¡ibl'e de fixel' la forme de sa consti

tution , n'a pu blesser, en usant de ce pouvoir, ni la sureté 

ni l'honneur des couronnes étrangeres. Les ehefs des aull'cs 

pays meltraient-ils donc au nombre de leurs prérogalive3 le 

dl'Oit d'obliger la natíon fralll,¡aise a donner au chef de son 

gouvernement un pouvoir égal a celui qu'eux-memes exer

cent dan s leurs étals? VOlldraient-ils, paree qu'ils ont des 

sujets, empechcr qu'il existat ailleul's des hommes libres? 

Et comment n'apercevraient-ils pas qll'en pel'mcHan! tont 

pour ce qu'ils appellent la Bureté des com'onnes, ils déclarent 

Jégilime toul ce qu'une nation pourrait entreprendre en 

Caveur de la Iibel'lé des peuples? 

« Si des violences, si des crimes ont accompagné quel

qoes époques de la révolution ft'ano;:aise, c'était aux seols 

dépositaires de la yolonté nationale qll'appartenait le pouvoir 

de les pnnir 00 de les ensevelir dans I'oubli : tout citoyen, 

tout magistrat, quel que ~oit son titre, ne doÍl demander 

jllstice qu'aux lois de son pays, oe peut I'altendre que d'elles. 

Les. puissances étrangeres, tant que leurs sujets n'ont pas 

souffert de ces événements, ne peuvent avoÍl' un juste motif 

ni de s'en plaindre , ni de prendre des mesures hostiles pou!' 

en empecber le retour. La parenté, I'allianee personnelle 

entre les rois, Ile sont rieu pOOl' 1es nations; esclaves ou 

libres, des intérets cOlllllluns les unissent : la natun~ aplacé 

lcul' honheur dans la paix, dans les seconl'S ml1tuels d'nne 
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douce I'l'aternité; elle s'indignerait qu'on osat mettre dan~ 

une mcmc balance le sort tle vingt mili ion s d'hommes, et 

les affections ou l'ol'gueil de quelques indi,·idus. Somanes-

1I011S tlonc condamnés a voir encore la servitude volontaire 

des peuples entourer de victimes bumaines les autels des 

faux dieux de la tene? 

" Ainsi ces prétendus motifs d'une ligue contre la France, 

n'étaienl lous qu'un J;louvel outrage a son indépendance. Elle 

avait tlroit d'exiger une renonciation a des préparatifs inju

I'ieux, et tI'en regal'der le refus comme une hostilité : tels 

on! été les principes qui ()nt dirigé les démarches de l'assem

blee nationale. Elle a continué de vouloir la paix, mais elle 

devait préférer la guerre a une patience dangcreuse pour 

la liberté; elle !le pouvait se djssimnl~r que des changemenls 

dalls la constitution, que des violations de l'égalité, qni en 

est la base, étaient I'unique hut des ennemis de la France; 

qu'ils voulaient la punir d'avoir reconnu dans lonte leur 

étendue les droits communs a tous les hommes; et e'est 

alors qu'elle a fail ce serment, répété par tous les Francsais, 

de pél'ir plutot que de souffrir la moindre atteinte ni a la 

liberté des citoyens, ni a la souveraineté uu peuple, ni 

surfout il cette égalité sans laquelle iI n'existe pOllr les 

sociétés ni jllstice ni bonhellr. 

tt Reprocherait-on aux Francsais de n'avoir pas asse7. res

pecté les droits des autres peuples, en n'offrant que des 

indemnités pécuniaires, soit aux prínces allemanus posses

sionnés en Alsace, soit au pape? 

(( Les tl'aités avaient reconllU la souveraincté de la France 

SUl' l'Alsace, et elle y était paisiblement exercée depuis plus 

a'IJTl siec\p. Les uroits quC' ('es tl'aités 3vaii'nt réservés n'étaien( 
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que des pl'iviléges; le sens de celte résel've était done que les 

possesseurs des fiefs d' Alsaee les eonsCl'Vel'aient a vee les an

ciennes pl'érogatives, tant qnc les lois génél'ales de la France 

soum'il'aient les diffél'entes formes de la féodalité.; eeHe 

réserve sigoi6ait encore que si les prérogatives féodales 

étaient eo\'eloppées dans une ruine commune, la nation 

devrait nn dédommagemenl aux possesseurs, pour les avan

tages réels qui en étaicnt la suite; ear e'est la tout ce que 

lleut exiger le droit de propl'iété, quand il se trouveen op

position avec la loi, en contt'adietion avec I'intéret public, 

Les eitoyens de l' Alsaee sont Fran«¡ais, et la nation ne peut 

sans ·honte et sans injustiee souffl'ir qu'ils soient privés de la 

moindre partie des droils cornmuns a tous eeux que ce nom 

doit égalernent protéger. Dira-t-on qu'on peut, 110Ul' dédom

rnager ees pl'inces, leut' abandonnel' une portion du tenitoil'e? 

Non; une nation généreuse et libre ne vend point des hom

mes ; elle ne condamne point a I'esclavage , 'elle He livrepoint 

a des maltl'es, ceHX qu'elle a une fois admis au parlage de 

sa liberté, 

• Les eitoyens des comtats étaient les maitres de se dOllllel' 

lllle cOllstitution ; ¡Is pouvaient se déelarer illdépendanls : ils 

ont pt'éféré etre Fran/;ais ,et la Franee ne les abandonncl'3 

point apres les avoir adoptés. Eút-elle refusé d'accéder a leut' 

désil', leut' pays est enclavé daos son territoÍl'e, et elle n'al1-

rait pu permettre a leurs oppresseut's de lraverser la tel'l'f' 

de la liberté POUl' alle!' punir des hommes d'avoir osé se reo

dre indépendallls el reprendre leu,rs droits, Ce que le pa pe 

possédail dans ee pays était le salaire des fonctions du gou

vernement: le pcuple, en Ini otant ses fonctions, a fail 

llsage d'un pOl1voir qu'nnf' longue servitude avait suspcnrlll, 
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mais n'avait pu lui ravir; et l'indemnilé proposée par la 

France n'élait pas meme exigée par la juslice. 

« Ainsi, ce sont encore des violations du droit naturel 

qu'on ose demander au nom du pape et des possessionnés 

d'Alsace! e'est encore pour les prélentions de quelques 

hommes qn'on veut fail"e couler le sang des nations! Et si 

les ministres de la maison d'Autt"Íche avaient voulu déclarel" 

la guel're a la raison au t'tom des préjugés, aux peuples au 

nomdes rois , ils n'aumient pu tenir un autre langage ! 

« On a fait elitendre que le vmu du peuple fran<;ais, pour 

le mailltien de son égll.lilé el de son indépendance, était celui 

d'une faetion .... Mais lanatíon fran~aise a une eonslítution; 

cette constitution a été reconnúe, adoptée par la généralité 

des eiloyens; elle ne peut e!t"e changée que par le vmn du 

peuple, et snivant des formes qu'elle-meme a preserites: 

tant qu'elle subsiste, les pOllvoirs éiablis par elle ont seuls le 

droít detnanifester la 'l'olotllé nOlionale;et e'élft p!ir eux que 

'eeHe volonté a été déclarée aux puíssances étrangeres.·C'est 

le roi quí, SUl' I'invitation de l'assemblée nationale, pt en 

I"emplissant les fonctions que la constitution Ini atlribue, 

s'est plaint de la protection aeeordée aux émígrés, a de

mandé inulill"ment qu'elle leur fUt rerirée; e'est Ini qui a 

sollicilé des explications SUI' la ligue formée eontre la France; 

e'est lui qui a exigé que eette ligue flit dissoute ; el I'on 

doit s'étónner sans doule d'entendre annoocer éomme le cri 

de quelques factieux le voou solennel du peuple, publique

ment exprimé par ses représentants légitimes. Quelritre aU5si 

respectable pourraient done invoquer ces mis quí forcent 

des nations égarées a eombattre eontre les intérets de leUl" 

propre liberté, et a s'armer contre des dmit.a qui sont :\ussi 
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les leurs, a élouftet' sous les débris de la constitulion fran

<,:aise les germes de lelU' lll'opre félieité, el les eommunes 

espérances du gCllre humaill! 

"El d'ailleurs qu'est -ce qu'une faetion qu'oll aeeusel'ait 

d'avoir conspiré la liberté ulliverselle du genre huma in ? 

Cest done l'hllmallité tout entiere que des ministres esc\aves 

osent fléu'ir de ee nom odieux! 

" lHaís, dísellt-ils, le roi des Frant:aís n'est pas libre, 'h Eh ! 

n'est-ce done ('as etre libre que de dépendre des lois de son 

pays? la liberté de les contrarier, de s'y soustmit'e, d'y oppose¡' 

une force étrallgere, ne serait pas un droit, mais un erime ! 

« AíllSi, en rejetant toutes ces propositiolls illsidieuses, en 

méprisant ces imlécentes déclamations, l'assemblée nationale 

s'étail montrée, dans toutes les rclatiollS extél'ieures, aussi 

amie de la paix que jalo use de la libcl,té du peuple; aiusi, 

la continuation d'une tolél'ance hostile poul' les émigrés, 

la violation ouvel'te des pl'omesses d'en disperser les l'assern

blements, le refus de J'enoncer Ít une ligue é,'idemment 

offensive, les molifs injurienx de ces l'efus, qui annon~aienl 

le désir de détruire la constitution fran~aise, suffisaient pOllr 

autOl'iser des hostilités qui n'auraient jamais été que des 

actes d'une défen5e légitime; cal' ce n'est pas attaqnel' que 

de ne pas donnet' a notre enllemi le temps d'épuiser nos t'es

sources en longs préparatifs, de tendre tous ses piéges, de 

rassemblet' toutes ses forces, de resserrer ses premieres al

liances, d'en chercher de nouvelles, de pt'atiquer encore 

des inlelligences au miliell de nons, de multiplier dans nos 

pl'ovinces les cOlljurations et les complots, Mérite- 1- on le 

nom d'agresseul' 10l'sque, menacé, provoqué par un ennemi 

injuste el perfide, on luí enleve l'avanlage de porter les pre-
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miers coups? Aiosi, loiu d'appeler la guelTe, l'assemblée 

natiooale a tout fait {lour la prévenir. En demandant des ex

plicatious uouvelles sur des ¡nlentions qui ne pouvaient etre 

doutcu~es, elle a montré qu:elle renou"ait avec dOlllellr a 
I'espoir d'lIn retour vers la justice, et que si I'orgueil des mis 

est prodigue du saog de leurs sujets, I'humaoité des représcn

lanls d'uDe nation libre est av are meme du sang deses ennemis. 

Insensible a loutes les provocations, a loutes les injures, au 

mépris des aocicns engagements , aux violations des nOllVf'lIes 

promesses I a la dissimulation honleuse des trames ourdics 

coolre la France. a cette condescendance per6de sous laqm'lle 

on cachait les spcours , les encouragements prodigués aux 

Franc,¡ais qui ont trahi leur patrie, eile aurait cncore accepté 

la paix, si eelle qu'on lui o{frait avait été compatible avec le 

maintien de la eonstitution , avec l'indépendance de la ~ou

veraineté natiQuale,.avec la sureté,de I'élat, 

« Mais le voile qui cachait les iQlentioll~ de .notre ennemi 

est en6n déchiré! Citoyem! qlli de vous e~ effet poul'l'ait 

50uscrire a ces honteuses propositions? La servitude féodale 

et une humiliante inégalité, la banqueronte et des impci,~ 

que vous paieriez sellls, les dimes et I'inqllisition, vos prn

priétés achetées sur la foi puhlique rendues a lellrs anci,>ns 

usurpateurs, les hetes fauves rétablies dalls le clroit de raV3-

gel' V05 campagnes, votre sang prodigué pOUI' les projels alll

['itiellx d'une maison enncmie, telles sont les conditions du 

trairé entre le roi de Hongrie et des Fran<;ais perfides! 

• Telle est la paix qui vous est offerte! Non, vous ne I'ac

cepterez jamais ! Les luches sont a CobJentz, el la France ne 

renferme plus dans son sein que des hommes dignes de la 

liberté! 

JI. 
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" Il annonce en son llOro, au nom de ses alliés, le projet 

d'exiger de la nation fraUl¡aise un abandon de ses' droits; iI 

fait entendre qu'il lni commandera des sacrifices que la 

crainte seule de sa destruction pourrait lui arracher ... Eh 

bien! elle ne s'y soumettra jamais! Cet iusultant orgueil, ¡oin 

de l'intimider, ne peut qu'exciter son courage. Il faut du 

temps pour discipliner les esclaves du despotisme ; mais tout 

homme est soldat quand iI combat la tyrannie ; I'oi sortira de 

ses obscures retraites au nom de la patrie en danger; ces 

hommes ambitieux et vils, ces esclaves de la corruption et de 

l'intrigue, ces laches calomniateurs du peuple , dont nos en

nemis osaient se promettre de honteux secours, perdront 

l'appui des citoyens aveuglés ou pusillanimes qu'ils avaient 

trompés par leurs hypocrites déclamations; et l'empire fran

<¡ais, dans 53 vaste étendue, n'offrira plus a nos ennemis 

qu'une volonté unique, ceHe de vaincre ou de périr tout entiel' 

avec la constitution et les lois! " 
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NOTE 11, PAGE 95. 

Madame Campan explique comme il sui! le secret des pa

piers brulés a Sevres: 

~ Au commencement de 1792, un pretre fort estimable me 

fit demander nn entretien particulier. n avait eonnaissance 

dll manuscrit d'un nouveau Iibelle de madame Lamotte. II 

me dit qu'il n'avait remarqué, dans les gens qui venaient de 

Londres pour le faire imprimer a Paris, que le seul appat 

du gain, el qu'ils é!aien! prets a Ini livrer ce manuscrit pour 

mille louís, s'íl pouvait U'ouvel' quelque amíe de la reine dís

posée a faire ce sacrifiee asa tranquillité; qu'íl avait pensé a 
moi, el que si Sa Majesté voulait lui donuer leS vingt-quatre 

mille franes, iI me remettrait le manuscri! en les tOlichanl. 

• Je communiquai cette proposition a la reine, qui la re

fusa, et m'ordonna de répondre que, dans les temps ouil 

cut été possible de punir les colporteul's de ces Jibelles, elle 

les avai! jngés si atroces et si jnvraisemblables, qu'elle avait 

dédaigné les moyens d'en arreter le cours; que, si elle avai! 

I'ímprudence et la faiblesse d'en aeheler uu senl, l'actif es

pionnage des jacobins pIJurmit le découvrir; que ce libelle 

achettÍ n'en sel'áit ras moins imprimé, et deviendrait bien 

plus dallgel'eux qualld ils appl'endl'aient au puhlic le moyen 

qu'elle avait employé pIJul' lui en oter la cOllnaissallce, 

"Le barcn d'Aubiel', gentilhomme ol'dinail'e du roi et 

lllon ami parlíeuli!'l', avait Ulle méllloil'e faeile et une ma-

22, 
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niere pl'écise el nelle de me transmettl'e le sens des délibé

rations, des débats, des décrets de I'asscmblée nationale. 

J'entrais chaque jour chez la reine, pour en rendl'e comple 

au roi, qui disait en me voyant : "Ah! voila le postillon par 

" Calais.» 

« Un jonr M. d' Aubier vint me dire : " L'assemblée a été 

" tres-occupée d'une dénonciation faite par les ouvriers de 

« la manufacture de Sevres. lis ont apporté sur le bureau du 

« présidenl, une liasse de brochures qu'ils ont dit etre la vie 

« de Marie-Antoinette. Le direcleur de la manufacture a été 

~ mandé a la harre, el il a déclaré avoir reliu I'ordre de br«

« ler ces iruprimés dans les fours qui servent a la cuisson de~ 

ce pates de ses porcelaine •. » 

«Pendant que je rendais ce comple a la reine, le roi )'ou

gil el baissa la tete sur son assietle. La reine lui dit : ee Mon

ee sienr, avez-vous connaissance de cela?» Le roi ne répon

dit rien. Madame Élisabeth lui demanda de \tú expliquer ce 

que cela signifiait; meme silence. Je me relirai promptemenl. 

Peu d'instants apres , la reine vint chez moi et m'apprit que 

c'était le roi qui, par intéret pour elle, avait fail achetcr la 

totalité de l'éditiol1 imprimée d'apres le mal1uscril que j~ 

lui avais proposé, el que M. de Laporte n'avail pas lrouvé 

de maniere plus mystérieuse d'anéanlir la lotalité de I'ou

nage, qu'en le faisant bl'liler a Sevres parmi deux cel1ts 011-

vrie~s , dont cent quatre-vingts devaient etre jacobins. Elle 

me dit qu'elle avait caché sa douleUl' au roi; qu'il était cons

terné, et qu'elle n'avait rien a dire quand sa tendresse et Sil 

honne volonté pour elle élaient cause de cet accident. " 

(Madame Campan, tomo 11, pago 196.) 
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NOTE 12., PAGE 117, 

La mission donnée par le roi a Mallet-du-Pan est un des 

faits les plus importants a constater, et i\ ne peut etre révo

qué en doute, d'apres les mémoires de Bertrand·de-Molleville, 

Ministre a celle époque, Bertrand-de-Molleville devait étre 

par&itement instruit; et, ministre contre-révolutionnaire, il 

aurait plutot caché qu'avoué un fait pareil, Cette mission 

prouve la modération de Louis XVI, mais aussi ses commu

nications avec l'étran¡:;er, 

• Loín de parlagel' ceUe sécurité patriotique, le roi voyait 

avec la plus profoude douleur, la Frallce ellgagée dalls une 

guerre injuste et sanglante, que la désorgallisation de ses 

armé es semblait la meUre dans l'impossibilité tle soutenir, et 

qui exposait plus que jamais nos provillces frontieres a étre 

envahies. Sa Majesté redoutait par-des sus tout la guerre ci

vile, et ne doutait pas qu'elle n'éclatat a la nouvelle du pre

miel' avantage remporté sur les (roupes fram¡aises pal' les 

corps d'émigrés 'luí faisaient partie de I'armée autrichienne, 

11 n' était que tl'Op a craindre, en efft;(, que les jacobins el le 

peuple en fureur n'exel'«¡,assent les plus san¡;lantes représailles 

con tre les pretres. el les nobles restés en n'ance, Ces inq uié. 

tudes , que le roi me témoígna dans la correspondance· jour

naW~re que j'avaís avec Sa Majesté, me Jéterminerent a lui 

proposer de charger une personne de c:onfiam:e de se rendre 

aupres de l'empereur.et du roi de Prusse, pOUl' tacherd'en 

nhtenil' que leurs majestés n'agissent offclIsivement. qu~a l. 
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derniere extrémité, et qu'elles fisseo! précéder l'entrée de 

leUl's armées daos le royaurne d'un manifeste bien rédigé, 

dans lequel il serait déclaré, • que l'empereur et le roi de 

« Pl'l1sse, foreés de prendre les armes par l'agression injuste 

" qui leur avait été faite, n'attribuaient ni au roi ni a la 

" nation, mais 8. la factíon crimillelle quí les oppr.imait I'uo 

« et l'autre ,la déclamtion de guerre qui leur avait été no

• tifiée; qn'en conséquenee, loin de sedépartirdes sentiments 

« d'amitié qui les unissaient au roi et a la France, leurs ma

(( jestés ne combattraient que pour les délivrer du joug de la 

• tyránnie la 'plus alroce qni eüt jamais existé, et ponr les 

" aider' a rétablir l'autorité légitime violemment usurpée, 

« I'ordre el la tranquillité, le tout sans entendre s'immiscer 

« en aueune maniere dans la forme du gouvernement, mais 

" pour assurer a la nation la liberté de choisir celui qui lui 

" conviendrait le mienx; q~ tOll1e· idée de oonqu~t& .était 

« bien loio de la p¡;tisée de ,limrs majes tés ; que les .propriétés 

« partieulieres ne seraicnt pas moios respectées que les pro

« priétés nationales; qlle·leurs majestés prenaient sous leur 

« sallvegarde spéciale tous les citoyens paisibles et fideles; 

" que leurs senil! ennemis, cornrne eeux de la France, étaient 

(( les factieux el leurs adhére.nts, el que leurs majes tés ne 

« voulaient connaitre et combattre qu'eux, etc., etc .. » Mallet

du-Pan, dont le roi estimait les talents el l'hooneteté, fut 

(~hal'gé de cette mission. 11 y était d'autant plus propre qu'on 

ne ravait jamais vu au chateau; Epl'i1n'avait aucune liaison 

a"eé des personnes attachées a la conr, et qu'en prenant la 

raute de Geneve, ou on élait aecoutumé a lui voir,faire de 

fréqoentll voyages, son départ De pouvait faire naitre aueun 

50upl,ion. ». 
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Le roi donna a Mallet-du-Pan des instt'uctions rédigées 

de sa main, el rapporlées par Bertrand-de-Molleville. 

" 1° Le roi joint ses prieres a ses exhortations, pour en

" gager les princes el les Fran~ais émigrés a ne point faire 

" prendre a la guerre actuelle, par un concours hostile et 

" offensif de lenr part, lecaractere de guelTe étrangere faite 

" de puissauce a puissance; 

« 2° Il leur recommande expressément de s'en remetlrq 11 

" lui et aux cours intervenanles de la discussion el de la 8Ú

". reté de leurs intén!ts, lorsque le moment d'en traiter sera 

« 3° Il faul qu'j!s paraissent seulement partíes et non 

« al·bitres dan s le différend , cel arbitrage devant etre réservé 

re asa majesté, 10l'sque la liberté lui sera rcndue, et aux puis

" sanees q ui l' exigeront; 

« 4° Toute autre conduite produirait une guerre civile 

" daus \'intérieur,. m,ettrait en dan gel' l\l5jolln du roi el. de 

• S3 famille, rellverserait le trone , ferail égorger les royalistes, 

" rallierait aux jacobins tous les révolutionnaires qui s'en sont 

" détachés et qui s'en détachent chaque jour, raI,limerait une 

" exaltation qui tend a s'éteindre, el rendrait plus opiniatre 

re une résistance qui tléchira devant les premicrs succes, lors

" que le sort de la révolution ne paraitra pas exc\usivemenl 

" remis a ceux conll'e qui elle a été dirigée, et qui en ont ét'; 

" les victimes; 

" 5° Représenter aux cours. de VienI1e ,el .le Berlin l'uti

" lité d'un Olanifesw .qui leur serait commun ovec les Dutres 

• états qui ont forme le concert; I'importance de rédi¡;er ce 

« manifeste, de maniere a sépal'er les jacobins du reste de la 

,< nation, 11 rassurer tous ceux qui sont susceptibles de revenir 
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« de leUl' égarelIlent, ou qui, sans vonlo;r la constitution ac

" luelle, désirent la suppression des abus el le I'egne de la 

" liberté mi:Jdérée, sous un monarque a l'autorité duquel la 

" loi melle des limiles ; 

" 6~ :Faire entrer dans ceHe rédaction la vérité fondamen

« tale, qtí'on fait laguerre a une faction antisociale, el non 

« pas a la nation frallf;iaise; que I'on prend la défense des gou

<, vernements légilimes el des peuples conlre une anarchie fu

" rieose qui nrise parmi les hum mes lous les liens de la socia

" bilité, toutes les conventions a I'abri desquelles reposent la 

" líhel,té, la paix, la sureté publique au-dedans et au-debors; 

" rabsurer conlre {oute crainte de démembrcllJent, ne point 

« 'imposel' des lois, mais déclarer énergiquement a l'as5em

« blée, allx corps administralifs, aux municipalités, aux ml

" nisll'es, 'lU'OIl les I'endra personuellement et individuelle

« men l respollsablcs, dans leurs corps el hiells, de tous al

« teIltatScoínmis conlre la personne s'acrée du roi, contre celle 

" de la reine el de la famille, cunlre les pel'sonnes ou les pro

« priétés de 10US citoyens qllelconques; 

" 7° Exprimer le vreu du roi, qu' en entrant dans le royaume 

" les puissunces déclal'ent qu'elles sont PI'eles a donner la paix. 

" mais qu'elles ne traiterolll ni ne peuvent traiter qu'nvec le 

" roi; qu'en conséquence elles requierenl que la plus entiere 

" liberté ¡ui soit rendue, el qu'ensuite on assemble un con

" gres on les di ver; intérets serunt disculés sur les bases déja 

" arretées, ou les émigrés sel'ont admis comme parties plaignan

« tes, el OU le plan général de réclamations sera négocié' sous 

« les auspices et sous la garantie des puissances. » 

( Bertrand de Moltel,jlle, tOfll. 17111, pag, 39,') 
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NOTE 13, PAGE 117. 

Bertrand de Molleville, auquel j'ai emprunté les faits relatifi; 

a Mallet-du-Pan, s'exprime ainsi sur l'accueil qui lui fut fait , 

et sur les dispositions qu'i[ rencontra : 

« Mallet-du-Pan avait eu, les 15 et 16 juillet, de longues 

conférences avec le comte de Cohentzel, le comte de Haougwitz 

et M. Heyman, ministres de ['emperenr el du roi de Prusse. 

Apres avoit' examiné le titre de sa mission el écouté avec une 

atlention extn~me la ¡edure de ses instructions et de son mé

moire, ces ministres avaient reconnu que les vues qu'i! propo

sait s'accordaienl parfailement avec ceJles que le roi avait an

lérieurement manifestées aux cours de Vienne /'ot de Berlin , 

qui les avaient respectivement adoptées. IIs lui avaient lémoi

gné en conséquence une confiance entiere, et avaient approuvé, 

en tout point, le projet de manifeste qu'illellr avait proposé. 

IIs lui avaient déclaré, daos les termes les plus positifs, qll'all

cune vue d'ambition, d'intéret personnel ou de démembre

ment, n'enlrait Jans le plan de la guerre, et que les puissances 

n'avaient d'autre vue ni d'intérel que eelui du rétablissementde 

l'ordre en France,parce qu'aucunepaix ne pouvait exister entre 

ell-e el ses voisins, tant qu'elle serait livrée id'anarchie qui y ré

gnait, el qui les obligeait a entretenir des eordons detroupes 

sudonles les fronlieres, el a des précautions extraorclinaires de 

sLlI'eté Ires-dispendieuses; mais que loín de prétendre impo

ser aux Fl'an<;ais aueune forme quelconque de gouvernement, 
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on laisserait le roi ahsolument le maitre de se eoncerter a eet 

':gard avec la nation. On lui avait demandé les éclaircissements 

les plus détaillés sur les dispositions de l'intérieur, sur l'opi

nion publique relativement a l'ancien l·égime, aux parlcments, 

a la noblesse , etc., etc. On lui avait confié qu'on destinait les 

émigrés a former une armée a donner au roi lorsqu'il serait 

mis en liberté. On lui avait parlé avec humeur et prévention 

des princes fran~ais, auxquels on supposait des intentions en

tierement opposées a celIes du roi, et notamment eeHes d'agir 

indépendants el de créer un régent. (Mallet-du-Pan COIn

bauit fortement cette supposition. et observa qu'on ne de

fJait pas juger des intentions des princes par les propos 

légers ou exaltés de quelques-unes des personnes qui les 

entouraient.) Enfin, apres avoir discuté a fond les différen

tes demandes el propositions sur lesquelles Mallet-du-Pan était 

chargé d'iDsister, les trois ministres en avaient unanimement 

reconnu la sagesse et la jnstiee ,. en avaient demandé chacun 

une note ou résumé, et avaient donné les assurances les plus 

formeHes que les vues du roi, étant parfaitement concordantes 

avec eeHes des puissances , seraient exactement suivies. » 

(Bertrand de Mollel'ille, tomo YIll, pag_ 3:1.oJ 



ET PIECES .JUSTIPICAT.!VES. 

NOTE 14, IlAGE 118. 

« Le parti des princes, dit madame Campan, ayant été 

instruít du rapprochement des déhris du parti constitutionnel 

avec la reine, eu fut tres-alarmé. De son coté, la reine redou

tait tOUjOUTs le parti des princes, et les prétentions des Fran<¡:ais 

qui le formaient. Elle rendait justice au comte d' Artois , et di

sait souvent que son parti agirait dans un sens opposé a ses 

propres sentiments pour le roí son frere el pour elle, mais 

qu'il serait entrainé par dcs gens sur lesquels Calonne avait 

le plus funesle ascendant. Elle reprochait au comte d'Esterhazy, 

qu' ene avait' fait combler de graces, de s' etre rangé du parti 

de Calonne, au point qu'elle pouvait meme le regarder comme 

un ennemi. l) 

(Mémoires de madame Campan, t.lI,p. 193.) 
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NOTÉ 15, PAGE 120. 

«Cependant les émigrés faisaient entrevoir une grande 

erainte sur tout ce qui pouvait se faire daos I'intérieur, par 

le rapproehf:ment avce les constitutionnels qu'i1s peignaienl 

eomme n'existant plus qu'en idée, et eomme nuls dan s les 

moyens deréparer leurs fautes. Les jacobins leur étaient 

préférés, paree que, disait-on, il n'y aurait a traiter avec 

personne au momenlou 1'on retiremit le roi et sa famille de 

l'ablmc ou ils étaient plongés. » 

( itIémoires de madame Campan, t. II, p. J 94.) 
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_ ... _ ... -----_ .......... _-------~ .... _--
NOTE 16, PAGE 135. 

Au nombre des dépositions que renferme la proeédurc 

iostruite contre les auteurs du 20 juin , il s'en trouve une 

extremement eurieuse par les détails, e'esl celle du témoin 

Lareynie. Elle eontient a elle seule presque tout ce que n',

petent les autres , el e'esl pourquoi oous la citoos de préf,'

reoce. Cette proeédure a été imprimée in-4°. 

" Par-devant nous •. ". est comparu sieur Jean-Baptiste

Marie-Louis Lareynie, soldat volontaire du bataillou de 

rIle Saint-Louis, décoré de la ero ix militaire , demeuranl it 

Paris , quai Bourbon, nO 1; 

,( Lequel, profondément arfligé des désordres qui viennent 

d'avoir lieu dans la capitale, et croyant qu'il est du devoi,' 

d'un bon citoyen de donner a la justice les lumieres don! 

elle peut avoir besoin dans ces circonstanees ,pour punit" 

les fauteurs et les instigateurs de t~utes manrnnvres contl'e 

la tranquillité publique el l'intégrité de la constilution fran

I)aise, a dé ciaré que depuis environ buit jours il savait, par 

les correspondan ces qu'il a dans le faubourg Saint-Anloine, 

que les citoyens de ce faubourg étaient lravaillés par le sieu\" 

Sanlerre, commandarit du bala ilion des Enfants-Trollvés, 

et par d'aUl,"es personllages au nombre desquels étaienl le 

sieur FOllrnier, se disant Américaiu et électenr de 1791 dll 

département de Paris; le sielll' Rotondo, se disant Italiell ; 

I~ sieu .. Legendre, boucber, demelll"ant rue des BOlle be-
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!'ies, fauhourg Saint-Germain; le sieur Cuirette Verrieres, 

demeurant an-dessus du café dn Rendez-Vous, me du 

Thé:itre-Fran'Sais, lesquels tenaient nuitamment des conci

liabules chez le sieur Santerre, et quelquefois dan s la salle 

uu comité de la section des Enfants-Trouvés; que la on déli

bérait en présence d'un tres-petit nombre d'affidés du fau

bourg, tels que le sieur Rossignol, ci-devant compagnon 

orfevre; le sieur Nicolas, sapeur du susdit bataillon des 

Enfants-Trouvés; le sieur Brierre, marchand 'de vin; le 

sieur Gonor, se disant vainqueUl' de la Rastille, et autres 

qu'il pourra citer; qu'on y al'retait les motions qui devaient 

etre agitées dans les groupes des Tuileries, du Palais-Royal , 

de la place de Greve, et surlout de la porte Saint-Antoine , 

place de la Bastille; qu'on y rédigeait les placards ineen

diait'es affichés par intervalle dans les faubourgs, les pétitions 

destinées a etre porté es par des députations dans les sociétés 

patriotiques de Paris; et enfin que c'est la que s'est forgée 

la fameuse pétition, et tramé le complot de la journée du 

20 de ce mois, Que la veille de cette journée, il se tint un 

comité secrct chez le' sieur Sanlerre, qui commen¡¡a vers 

minllit, allquel des témoins, qu'il pourra fail'e entendre 

10rsqu'i1s seront revenus de la mission a eux clonntle par le 

sieur Santerre pour les campagnes voisines, assurent a\loir 

\lU assistel' MM .. Pétion, maire de Paris; Robespiel"l'e; 

Manuel, procureur de la commune; Alexandre, comman

dant du bataillon de Saint-Michel; el Sillel'Y, cx-dépUlé de 

I'assemblée nationale. Que lors de la jOlll'llée du 20,.le 

sieur Santerre, voyant que plusieurs des sicns, el surlout 

les chefs de son pal·ti, effrayés par I'arreté du dirrctoire du 

département, refusaient de descendre armés, SOll5 prétexte 
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qu'on tirerait sur eux, les assura qu'ils n'avaient I·ien a 
craindre, que la garde nationale n'aurait pas ¿'ordre, el 

que M. Pétion serait la. Que sur les onze heul·es du matin 

dudit jour, le rassemblement De s' élevait pas au-dessus de 

quinze cents personnes, y compris les curieux, et que ce ne 

fut que lorsque le sieur Santerre se fut mis a la hite d'un dé

tachement d'invalides, sortant de chez lui , et avec lequel il est 

arrivé sur la place, et qu'il eut excité dans sa marche les spec

tateurs a se joindre a lui, que la multitude s'est grossie con

sidérablement j usqu'a son arrivée au passage des Feuillants, 

que la, n'ayant point osé forcer le poste, il se relégua dans la 

cour des Capucins, ou il 6t planter le mai qu'jJ avait destiné 

pour le chateau des Tuileries; qu'alors lui. déclarant, de

manda a plusieurs des gens de la suite dudit sieur Santerre, 

pourquoi le mai n'était pas planté sur la terrasse du chateau, 

aiusi que c,ela avait été arreté, et que ces gens lui répondirent 

qu'ils s'en garderaient bien, que c'était la le piége d'ans le

quel voulaient les faire tomber les feldllantim, paree qu'il 

y avait da canon braqué dans le jardín, mais qu'ils ne don

naient pas dans le panneau. Le déclarant observe que dans 

ce IDoment I'attroupement était presque entihement dissipé, 

et que ce ne fut que lorsqlle les tambours et la mllsique se 

firent entendre dans l'enceinte de I'assembke nationale, que 

les attroupés, alors épars ~a el la, se fallierent, se réunirent 

aux aulres spectateurs, et défilerent avec décencc sur tmis de 

hauteur devant le corps législatif; que lui, déclal'ant, remar

qua que ces gens-la, en passant dans les TuilE'ries, ne se per

mirent rien de scandaleux, et ne tenterent point d'entrer daus 

le chateau; que rassemblés meme sur la place du Carrousel, 

ou ils élaient parvenlls en faisant le tour par le quai du LOll-
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vre, ils ne inanifesterent aueune intention de pénétrer dans les 

cours ,jusqu'a l'arrivée du sieur Santerre, qui était a I'assem

blée oationale, el qui n'en sortit qu'a la Icvée de la séanceo 

Qu'alors le sieurSanlerre, accompagné de plusieurs personnes, 

parmi lesquelles lui, déclarant, a remarqué le sieur de Saint

Hurugue. s'adressa a sa troupe, pour lors tres-traoquille, et 

leur demanda pourquoi ils ll'étaient pas emrés dans le chd

teau; qu'ilfallait y aller, el qn'ils n'étaient descendus que 

pour celao Qu'aussitót il commanda aUl{ canonniers de son 

bataillon de le suivre avec une piece de canon, el dit que si 

00 lui refusait la porte, il fallait la bris('r a coups de bonl('!; 

qu'ensuit(' iI s'est présenté dan s cet appareil a la porte du dla

tean, ou iI a éprouvé une faible résistance de la part de la 

gendarmerie a cheval, mais une ferme opposition de la pillot 

de la garde nationale; que cela ;¡ occ~sioné heauconp de brllit 

et d'agitation , et qu'on allait peUl-etre en venir a des voies de 

fait, lorsque deux hommes en échurpe aux couleurs natio

nales, dont lui, déclarunt, en reconnait un ponr elre le sienr 

Bouche .... René. et I'autre qui a été nommé par les speclateurs 

pour etre le sieur Sergent, sont arrivés par les cours, ('( Ollt 

ordonné, il fant le dire, d'un ton tres-impérieux, pour ne pas 

dire insolent, en prostituant le uom sacré de la loi, dOou,',.¡,. 

lt:s portes, ajontant, que perl'Onne n' apa;t le droit de les 

fermer, el que lorll eiloyen avait er:lui d'entrer; que les 

portes ont élé ('ffec!ivement ouvertes par la ganle nationale, pI 

qu'alors Santerre et s,a Iroupe se sont précipités en désO\'d"e 

dans les cours; que le sieur Santcn'e, qlli faisait traille,' dll 

canon pOul° briser les portes de I'appartement d" roi, s'jl les 

trouvait fermées, et tirer sur la garde nationale qlli s'oppos¡>

rail a son incllrsion , a été arTclé dans sa mal'Che dans une del'-
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niere cour it gauche au has de I'escalier dll pavilloll, par un 

groupe de citoyclls qui luí ont tenu les diseours les plus rai

sonnahles pour apaiser sa fllreUl', I'onl menacé de le rcmh-c 

responsable ¿·2 tout ce quí arriverait de mal dans cette fatale 

journée, paree que, luí onl-ils dit, vons he,r seull' auteur de 

ce rassemblcment il/COflstitutionnel, vous at'ez ,\'Pld égaré 

ccs braves gel/s, et vous seul parmi eua: étes un S'célérat. 

Que leton 3'vec Jequel ces houneles citoyens parlaient au sieur 

Saliterre le fit palir; mais qu'eneouragé par un coup d'ceil du 

sieur Legendre, bOllcher ci-dessus nommé, iI eut recours a un 

subterfuge hypocrite, en s'adressanl a sa troupe, et lui di

sant: Messieur.r, dressez jJl'OcCs-vcl'bal da rejas 'luejejaú 

de mal'ch-er a votre te'tc dans les appa rtements c/u roi; que 

pour touterépunse,!a foule, accoutumée it deviner le sieut'San

terre, culbuta le groupe des honnetcs citoyens, entt:a avec son 

canon et !Ion commanclant, le sieur Sanlerre, el pénétra dans 

les apparlemenls par tOlltes les issucs, apres en avoír hrisp 

les portf's et Il's ff.n~lres. " 

11. 



NOTES 

--~-_ .... __ ... _, ... ,,---,,-------_ .. -
~OTE 17, P¡\GE 199. 

-----ao:~--

Voici ce que raconte madame Campllu sur les ('fai~les de 

la famille royale : 

« La police de M. de Laporle, inlendant de la lisIe civilr, 

le til prévenir, des la fin de 1791, qu'un homme des officiers 

du roi, qui s'était élabli patissier au Palais-Royal, allait ren

tre!, dans les fonetioos de sa charge q\le lui rendait la mOl't 

d'un survivlIncier; que c'était U11 jacobio si effréné, qn'il 

3\'ait osé dire qne I'on ferait UII grand bien it la France en 

abrégeant les joUl's du roi. Ses fooctioos se bOl'Daiellt aux 

sruls détails de la patisserie; i\ était tres-observé par les chefs 

de la bouche, gens dévoués a sa majes té; mais un poi son 

sublil peul (!t\'e si aisément introduil dans les mets, qu'il fut 

décidé que le mi el la reiue ne mangel'aieot plus que du rOti; 

que leul' pain serait apporté par M. Thierry de Ville-d'Avl'ay, 

inlendant des pelits appartements, el qu'il se chal'serait de 

meme de fournir le vino Le roi aimai! les patisseries; j'eus 

ordre tI'en commander, comme pour moi, tantot chez un 

patissier, tantot chez un autre, Le sucre rapé était de meme 

dans ma chambre. Le roi, la reine, madame Élisabeth man

geaient ensemble, et il ne restait personoe du service, lis 

avaient chacun une servan te d'acajoll et une sonñette ponr 

faire entrer quand ils le désil'aieol. M. Thierry venait lui

meme m'apporter le pain el le vin de lenrs majestés, et je 

serrais lous ces objets dalls lllle armoirc parliculiere dll ca-
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hillet du roi, au rez-de-chaussée. Aussitot qlle le mi élait a 
table, j'apportais la patisserie et le pain. TOllt se eaehait 50115 

la table, dans la l:mHlte.quel'ou eut beSOtQ de faire enlrer lp 

servjce. Le roi pensait qu'il était aussi dangerellx qu'affligeant 

de monlrel' eeUe crainte d'attentats contre sa personne, el 

ceUe défiance dn service de sa boucbe. Comme il nI' bllvait 

jamats une houteille de VHI entiere a ses repas ( fes princesses 

ne huvaient que de l'eau), il remplissait eelle 00171 il avait hu 

a pen pres la moitié, avec la bouteilte servie par les officiers 

de son gobelel. Je I'emportais alwCs Le dIuer. Quoiqn'on ne 

mllngeat d'autro patisserie que celle que j'avai.~ apportée, on 

obsel'vait de meme de paraitl'c avoir mangé de celle qu.i élatt 

servie 5111' la taLle. 1,a dame qui me remplat;a trouva ce sonice 

secret organisé, el I'exécuta de meme; jamai5 011 nc sut dans 

le public ces détails, ni les erainles qui y avaient donné lieu. 

An bout de trtllS ou qllatre mois, les avis de la meme police 

fment "fue' fon fl~a"ai~ plus ia redollteJ' \le genre.~, complot 

contra h!!¡'jours du I'oi; qut!.le plan était eutieremenl cbalJ~é,;. 

que les coups' que 1'00 vOtllail porter selllienl aUrtant dirigés 

cOlltre le tl'Oll1l' que contre la per!!lOnne' dt;t 80u'\'el',,19.»· 

(Mémoires dc madame de Campan, 10m. lI,pag. 18S.) 

') 
'). ). 
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NOTE 18; PA.GE 2.01. 

Lorsque M. de Lafayette fut enfermé 11 Olmutz, M. de Lally

Tolendal écrivit en sa faveUl' une lellre h'es-éloquente au roi 

de Prusse. Il y énumérait lout ce que le général avait fait 

pom' sallver Louis XVI, et en donnait les preuves a l'appui. 

Dans le nombre de ces pieces se trouvent les leures suivantes, 

qui font connaitre les projels et les efforts des conslitutionnels 

a cette époque. 

Cnpie d' tille lettn: de M. de Lally- To/endal au roi. 

Paris, lllndi 9 luillet '79'" 

" Je suis chargé par M. de Lafayette de faire p.·oposer di

rectement a S. M., pour le 15 de ce mois, le meme projet 

qu'il avail proposé pour le 12., et qui ne peul plus s'exéClller 

a celle époque, depuis I'engagement pris par S. M de se 

tronv('1' a la cérémnnie du 14. 
" S. M. a du voit, le plan du projel envoyé pat' M. de La

fayette, cal' M. Duport a dti le porter a M. Montciel, pOUI' 

qu'i11e montl'll.t aS. M. 

" M. de Lafayette vellt ett'e ici le 15; iI Y sera avec le vieux 

général Luckner. Tous deux viennent de se voir, lons deux 

se le sont promis, lous deux ont un memc,sentiment el un 

meme projet. 

" lis proposent que S. M. sorle publiquemcnt de la ville, 

entre eux deux, en l'écrivant a I'assemblée nalionale, en lui 
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annon(;ant qu'elle ne dépassera pas la ligne conslitlltiollnelle, 

et qu'elle se rend it Compiegne. 

" S. M. et toute la famille \'Oyale seront dans une seule 

voiture. 11 est aisé de trot.ivel' eent bons cavaliers qui l' escor

teront, Les Suisses, an besoin, et une partie de la garde na

tionale, protégeront le départ. Les deux généraux resteron! 

pres de S. M. - Arl'ivée a Compiegne, elle aura ponr garde 

un dé'achement de I'endroit, qui est tres-hon, un de la eapi

tale, qui sera choisi, el un de I'armée. 

" M. de Lafayette, toUles ses plaees garnie., ainsi que son 

camp de retraite, a de disponible po nI' eel objet, dans son 

armée, dix escadrons el l'artillerie it che val. Deux marches 

forcées peuvent amener toute eetle division it Compiegne. 

"Si, conlre loule vraisemblance, S. M.ne pouvaitsortirde 

la villc, les loís étant bien évidemmenl violées, les cleux ge

néraux mareheraient SUI' la capital e avec utle armée. 

" Les suites de ce projet se montrent d'clles-memes : 

" La paix avec tOllte l'Eurape, par la médiation du roi; 

• Le roi rétahli dans tout son pouvoir légal; 

• Une large el nécessaire extension de ses prérogatives 

sacrées; 

" Une vérilahle monarchie, un véritable monarque, une 

véritahle liberté; 

" Une vél'itable representation nationale, dont le 1'01 sera 

chef et partie intégrante; 

" Un véri table pouvoir executif; 

• U!le veritable représentatio!l natioDale, choisie parmi les 

propriétaires ; 

" La cODstitntion l'evisée, abolie en partie , en partíe amé

lioréc et rétablie sur une meilleure base; 



358 NOTES 

« Le uouvea.u oorps dégislatit' temmt Stl!l séances IleUlement 

trois mois par an; 

« L'aDcienne IIOhlesse rétablie dwts ses aociells priviléges, 

non pas pltlitique>, mais ci,'¡ls, dépetldanls de ('opio ion , 

comme ti tf'es ,annes, ~i vrées, etc. 

« Je t-elllJlfis ma commission sans oser me permeltre ni un 

consei4, ni une réflexi(>fl. 1'ai I'imagination h'op frappée de 

la rage <¡ui va s'emparer de toutes ces teles perdues al .. pre

miere ville qui va nous elre prise ,pour De pas me recuser 

moí-meme; j'en sois allpomt que celte scime de samedi, qui 

paralt tranquilliser beaucoup de gens, a doublé mon inquíé

tude. Tous ces batsers m'onl roppelé celui de Judas. 

« Jedemandeseulement a etre un des quatre-vingts 011 cent 

cII.valiers qui escOf:teronl S. M., si elle agrée le projet; el je 

me Hatte que je n'ai pas besoin de I'assurer qn'on u'arl'Íverait 

pas a elle, ni a ftueQD meabre de 58 ro)'ale famille, 'qu'l.p¡-es 

avoir pIIssé SUf' mon oeatlane. 

"J'ajouterai un mot: j'aiété rami de M. de Lafayette 

avant la révolution. ¡'avais ,"ompu tout oommerce avec lui 

depuís le 22 mar,; de m seconde année: 11 eeHe époqlJe, je 

voulais qu'i1 fut ce qu'il est aujourd'hui; je lui écrivis que 

son devoir, son nonnellr, son intéra, tont Ini presc¡"ivait 

cette comluite; je lui tra.,;ais longuemellt le plan le! que roa 

cOl1sctence me le suggé¡·ait. II me promit; je ne vis point 

'¡'effet 11 sa promesse. Je n'examinerai pas si c'était ilnpuis

sanee ou mauvaise volonté; ,je lui devins étrange¡·; je le lui 

déclarai, et pe¡'sonue lIe lui avait encore fail enl.endre des 

vérités plus sévereó que moi et mes amis, qui élaient aussi 

les siena. Aujourd'hui ces memes amis ont rouve¡"t ma cones

pondance avec lui. S. M. sait quel a été le bul el le genre de 
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calle tOI'I'\!spondance J'aÍ vu ses leH.'es; j'ai eu deux heu

res de confél'ence avec lui dan~ la nuit du jour ou ¡¡ esL 

P<l.'ti. 11 reconnait ses erreur5; il est pret a se dévouer pour 

la liberté, mai!! en lhelhe temps poul' la mODarchie; iI s'im

molera, s'n le faut, pOlIr son pays et poUl' son roi, qu'¡¡ ne 

sépare plus; il est enfin dans les principes que j'ai exposés 

dans cette Dote; il Y est tout entier, avec candenr, conviction, 

sensibilité, fidélité an ¡'ol, abandon de lui-mema: j'en réponds 

sur ma probité. 

« J'oubliais de dire qu'il demande qu'on ne tmite ríen de 

ceci avec ceux des officiers qui peuvent etre dans la capitale 

en ce momento Tous peDvent SOUPlionDer qu'il y a quelques 

pl'Ojets; mais ancun n'est instruit de celui qu'il ya. 11 suffira 

qu'ils le sachent le matin pour agir; iI craint I'indiscrétion, si 

on leur en padait d'avance, et aucun d'eux n'est excepté de 

celte observation. " 

« P. S. Oserai-je dire que ceUe IIOle me p'árail dcvoit etl'é 

méditée par celui-Ia seul qui, daos une joiunée a jamáis mé

morahle, a vaincu par son coul'3ge héroiqlle ube atmée en

liere d'assassins; par celui-lit qlli, le lendemain de ce triOn'lphe 

sans exemple, a dicté lui-meme Une procIamaüon aussi su

blime que ses aclions I'avaient été la veille, et Iton par les 

cónseils qüi ont minuté la leUre écríte en SO'n noril alt corps 

législatif, pour annoncér qu'il ~e U'ouverait ¡¡ la cérémonie 

du 14; non par les couseils qui ont fait santtionner le décret 

des droits féodaux, déCl'et équi'l'altnt !t un vol fait daos la 

poche et sur les grands chemins. 

« ~I. de Lafayette n'admet pas I'idée que le roí , u~ fúis 

sorti dc la capitale, alt d'autre dil'ectioll it suivre que celle 
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de sa cOllst'ienee el de 5a libl'c volollté. 11 eroil que la pre

mie/'e opéralion de S. M. devait etre de se créer une garde; 

il Cl'oit aussi que son pl'Ojet peul se modifier de vingt diffé

rentes manieres; il préfere la retraile dans le Nord a eelle 

du Midi" comme étant plus a porlée de secourir de ce cóté, 

et redoutant la faction ~éridionale. En un mot, la liberté du 

roi et la destruction des fac(ieux > voila son hut dan s toute 

11:\ sin.cél'ité de son creur. Ce qui doit suivre suivra .• 

('opie d'ulle lettre de M. de Lafayette. 

Le BjuiIJet I7!J2. 

"J'avais disposé mon année de maniere que les meilleurs 

escadrons de grenadiers, l'artillerie a cheva\, étaient sous les 

ordres de M •...•• a la quatdeme divisioll; et si ma proposition 

eut été acceptée, j' emmenais en deux jours a Compiegne 

quillze escadrons el huit pilkes de canon, le reste de I'armée 

élant placé en échelons, a une marche d'intervalle; el te! ré

l>iment qui n'elil pas fait le premiel' pas serait venu a mon 

secours, si mes camamdcs el moi avions été engagés. 

" J'avais conquis Luckner au point de me faire prometlre 

de marcher sur la capitale avec moi, si la surelé du roi I'exi,

geait, et qu'il en donnat I'ordre; el j'a,Í cinq es.cadrons de 

cette armée, dont je dispose absolumel)t, Languedoc el ..... ; 

le commandant de l'arlillerie a cheval est aussi exclusívement 

a moi. Je eomptaís que ceux-lil marcheraient aussí a Com

pieglle, 
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" Le roí a pris l'engagemenl de se rendre a la fe te fédé

raleo Je regrette que mon plan n'ait pas élé adoplé; mais il 

faut tirer partí de celuí qu'ón a préféré. 

" I,es démarches que j'ai faites, I'adhésion de beauconp 

de départements et de communes, ceHe de M. Luckner. mon 

crédit sur mon armée et meme sur les aulres troupes, ma 

l)opularité dans le royaume, qui est plutol augmentée que 

diminuée, quoique fort reslreinte dans la capilale; toutes ces 

circonslances, jointes a plusíeurs autres, ont donné a penser 

aux factieux, en donnant I'é"eil aux honnetes gens; el j'es

pere que les dangers physiques du 14 juillet sont fort dimi

nués. Je pense meme qu'ils sonl nuls, si le roi est accompa

gné de Luckner el de moi, el entoul'é des bataillons choisis 

que je lui fais prépaJ'el'. 

" Mais si le roi et 5a fiuuílle reslent dans la capitale, nc 

sonl-ils pas toujours dans les maíns des factieux? Noua per

drons la premíere hataille; il est impossihle d'en douler. Le 

contre-coup s'en fera ressentir dans la capítale. Je dia plus, 

il suffira d'une supposition de cOl'l'espondance entre la reine 

el les ennemis ponr occasíoner les plus grantls exd~s. Du 

moins voudra-t-on eromener le roí dans le midi, et ceUe 

idée, quí révolte aujourd'hui , paraitra simple lorsque les 

rois ligués approcheront. Je vois done, immédiatement apres 

le 11., commencel' une suite de dangers. 

" Je le répete encore, il faut que le roi sor te de París, 

Je saia que, s'il n'était pas de bonne foi, il Y aurait des in

convénients; mais quand il s'agit de se cOllller au roi, 'lui 

est un honnete homme, peut-on balancer un inslanl? J e suis 

pressé du besoin de \"oír le roi 11 Compiegne. 

" Voici done les deux ohjels sur les.quels porle mon projet 
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aetuel: 10 Si le roi n'a pas encore mandé Luckner et nlOi, 

H faut qu'il le fasile sur-le-ehamp. NOlIs avons Lltcl.-ncr! 11 

faut l'engager de plus ~n l>lus. U dira que nous sommes en

semble; je dir'ai le resle. Luekner peut venir me pI'endre, 

de maniere que noll.S soyons le 12 au soir daos la capitale. 

Le 13 et le 14 penvent foul'l1ir des eh9nces offensi"es j du 

moins la défenshe sera assurée par votre présence; el qui 

6~it ee que pent faire la mienne sur la garde nationale? 

" Nous accompagnerons le roi a. I'autel de la patrie. Les 

deux génél'aux, l·cprésentant.deux armées qu'on. sait leul' etre 

t1-es-attachées, eml>echeront les atteiutt's qu'on voudrait por

ter a la dignité du roi. Quan! a moi, je puis retrouver l'ha

hitude que les uns ont eue long-temps d'obéir a ma voix; la 

terrenr que j'ai loujours jnspirée aux nutres des qu'i/s sont 

aevenus faetiellx, et peut-etre qllelques moyens personnels 

de tirer pal'ti d'une el'ise, peuvent me rendre ulile I du moins 

pOllr éloigner les dangers_ Mil demande etlt d'autant plus dé~ 

sintéressée que ma situRtion sera dés~réable par comparai-

80n avee la gmnde fédération ¡ mais je regarde eomme Uh 

devoir saCl'é d'étre aupres du roi dans eette eirconstance, el 

ma I!~te est lellement monlée a cet égard, que j'exige absolu

menl du mínistere de la guerrt! qu'il me mande, et que celte 

pn~miere partie de ma pmpositiúfl soil adoplée, el je vous 

prie de le fail'e savoir par des amia communs BU roi j a. sa 

falnille el a son conseil. 

" 2° Quant a ma seconde pcupositioll, je la crois égale

ment indispensable, el voiéi comme je I'entends: le serment 

du roi, le nutre, Ruront ll'anquillisé les gens (Iui ne SOllt que 

faibles, et pal' conséqucnt, leo eO'luins sel'Onl pendant que/

tJues jour!; privés de ce! uppui. Je voullrais <¡ue le roi écrivit 



ET PIlleES JUSTIFICATIVES. 363 

sOtlS le SCC¡'et a M. Luckner el a moi, Une Icttl'e eornmune a 
nous deux, et qui nous tl'Ouverait en roule dans la s<tírée du 

11 ou dans la joumée du l!l. Le roiy dira: "Qu'apres a\'oir 

• preté nolre 'serment, il faUait S'OCM'per de prouver aux 

" étrangers sa sineérité; que le meilleur moyen serait 'Iu'ii 

• passat quelques jours it Compiegne; qn'il nous charge d'y 

(, faire trouver quelques escadrons pour joindre ,a la gnde 

(, nationale du líeu, et a un délachement de la cllpitale; que 

" nous I'aeeompagnerons jusqu'it Compif:gne, d'ou nous re

" joindrons chaeun nolre a¡'mée; qu'il désire que nous pre
'« nions des escadrons dont tes ehefs soient connus par leur 

" at1aehernent a la constilution, et un oflicier-général qfti ne 

« PUiSS1l taisser auenn doute a eel égard, • 

" D'ap"es cette lettre, Luckner et moi chal"gerons M ..... de 

t-'elte expédition; il pl"endra. avee lui quau'e pieees d'arlillel'ie 

a cheval ; huit, ,si l'on veut ; milis il ne faut pas que le roi en 

parle, 'Parce que l'odreux do. ellDon dolt tomber sur nous. 

- Le 15, a dix heures do matiu, le roi irait a l'assemblée, 

aeoompagoé de Luckner et de moí; el, soit que n<lUS eussions 

un bata ilion , soít que non s eussions cinqullnte hommes a 
cheval de gens dé'l'oués au roi, ou de mes 3mis, nous yer

rions si le roi, la famille ¡'oyale, Lucknel' et moi seriolls 

arrétés. 

"le Stlppose que nous le fussions; Luclme¡' el moí ren

trerions a l'assemblée poul' nous plaind¡'e et la rnellacer de 

nos armées. Lol'sque le roí serait rentl'é , sa position ne serait 

pas la plus mauvaise, cal' il ne serait pas sorli de la cons

lilulion; iI n'aU¡'ait contre lui que les ennemis de celle eons

litution, el Luckner et moi am~merions facilement des déla

chemenls de Cumpicgne. Rema¡'que;t. que ccci ne comp¡'omt:l 



364 NOTES 

pas autalltle mi qu'i.1 le sera nécessait'cmeul pa¡- les évéue

ments qui se préparenl. 

« On a lellelllent gaspillé, daus des niaiseries arislocl'aliques, 

les fonds dont le roi peul disposer, qu'il doi! lui rester pen 

de disponible. 11 n'y a pas de doule qu'il ne faille elllpl"Un

ter, s'jl est nécessaire, pour s'emparer des trois jours de la 

fédération. 

"Il Y a encOl'e ulle chose a prévoir, eelle oa l'assembléc 

décréterait que les généraux ne doivenl pas venir dans la ca

pitale. Il sumt que le roi y refuse illlmédiatement sa sanclion. 

"Si, par une falalité inconcevable, le l'oi avait déja donné sa 

sanction, qu'il nous donne rendez-vous a Compiegne, dút-il 

elre arre té en partan!. Nous lui o.uvrirons les moyens d'y 

venit, libre et triomphant. Il esl inutile d'observer 'Iue dans 

tous les eas, arrivé :'t COlllpiegne, il Y établil'il sa garde per

BonneHe, lelle que la lui donne la. constitut!on . 

• En vérité, quand je me vois entouré d'habitanls de la 

campagne qui viennent de dix lieues el plus pom' me voir el 

pOllr me jurer qu'ils n'ont confianee qu'en moi, que mes 

amis el mes ennemis sont les leurs; quand je lI1e vois ehéri de 

1I10n armée, sur laquelle les efforts des jacobins n'ont au

cune influence; quand je vois de toules les parties du royaume 

3niver des témoignages d'adhésion a mes opinions, je ne 

puis croire que tonl esl perdu, el que je n'ai aucun ínoyen 

ti' etre utile, » 
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NOTE 19, PAGE 201. 

La réponsc suivante est extl'aite du me me I'eclll'il de 

pieres, eité dans la note précédente. 

Rlponse de la main dlt rOl, 

«11 fallt lui répondre que je suis iufiniment sensihle it 

l'attachemellt pour moi qui le porterait a se mettre aussi en 

avant; mais que la maniere me parail impI'aticable, Ce n'est 

poin! pal' cminte personnelle, mais tout semit mis en jeu a la 

fois, et, quoi qu'i! en dise, ce projet manqué feraít retomber 

tout pire que jamais, et de plus en plus, sous la férule des 

faclíeux, Fontainebleau n'est qu'un cul-de-sac, ce serait une 

mauvaise retraite, el du colé du mi di : du coté du nOl'd , cela 

aurait ¡'air u'alter au-devant des Autricbiens. On lui répond 

sur son mandé, aiosi je n'ai rien a díre icí. La }lrésence des 

généraux a la fédération pOllrrait etre utile; elle pourrait 

d'ailteurs avoi!" pour motif de voir le nouveau ministre, el de 

convenir avee lui des besoins dc I'al'mée. Le meilleur conseil a 
donnei" a M. de Lafayette est de servir toujours d'épollvantail 

al\X facticllx. en remplissant bien son métier de général. Pat' 

lil, il s'assurcm de (l'llls en plus la confiance de son a!"mét" 

et pOlll'ra s'eu servir coml11c il vOlldra au besoill. " 
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NOTE :)(), PAGE 209. 

Détails des éfJénements du 10 aoúl. 

(lIs sont tirés d'un écrit signé Carra, et intitulé: Précis 

historique el lres·exact sur l'origine et les véritables auteurs 

de la célebre insurrection du 10 aoüt, qui a sauvé la répu

blique. L'auteur assure que le maire n'eut pas la moindre 

par't au sueees, mais qu'il ¡'est [rO/lIJé en place, dans cette 

oeeasion, comme une véritable Pro",aence pOllr les pa

triotes. Ce moreeau est tiré des Almales po/itiques du 30 

nQveQ1b~e dernier. ) 

« Les hommes, dit Jé,'ome Pétion , dans son exeellent dis

« cours sur I'aeeusation inlentée cOlltl'e Maximilien Robes

« pierre, qui se sont attrihué la gloire de eeUe journée, sont 

" les hommes a qui elle appal'tient le moins. Elle est due a 
« eeux qui l'ont prép'lI'ée, elle est due a la nature impérieuse 

« des choses ; elle est due aux braves fédérés , et a lellr dirl'c

ce taire secre! qll¿ coneertait depuís IOllg-temps le plan de 

(( l'insurrection; elle est dile enfin aD génie tutélaire qui 

« préside constamment aux destins de la Fran('e, df'puis la 

« premierc assemblée de ses représentants. " 

u C'est de ce directoire secret, dont parle .Térome Pétion, 

que je vais pade\' a mOI1 tour, et eomme membre ,le ce (tire .. -

toire, el eomme actcUI' dans toUles S('S' opérations. Ce dircp

toirc se!'r!'1 fllt fOl'mé par le ('omi,é centr'al des fédérp5, ,>'ahli 
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dans la salle de cOl'l'csponuance aux JacoLins Saint-Honoré, 

Ce fut U\'!S qual'allte-tl'Ois membl'es qui s'assemLlaient jOUl'Del

lement depuia le commeo,cement de juillet dans cNte salle, 

qu'ol1 en tira cil1q pOUl' le dil'ectoire d'insul'I'ection. Ces cinq 

membresétaientVaugeois, gt'and.vicairede I'éveque de Blois; 

Debessé, du département de la Dt'ome j Guillaume, profes

seur a Caen j Siman, jllnrnaliste de StrasbouFg j et Gatissot , 

de Langres. Je fus udjoint a oes cinq membres, a rinstant 

~mo do la fOFm;ttion el" direclOirej et ql1elques jours apres 

on y invita FouI'nier l'Américainj Westermann j KienJin, de 

Strasboul'gj Sanlerl'e¡ Alexandre, oommandanl du faubourg 

Saint-Mat'ceau; Lallouski, capitalne des canouniers de Saint

Marceau; Anlaine, de Me!l'!, I'ex-constituant; Lagrey; et 

Gal'in, électeur de 1789' 
" La premiere séance de ce dit'Cctoire se tint dans un pe

tit cabaret, au Soleil-d'Or, Fue Sainl-At\toine, pres la Bastille, 

dans la nuit du jeudi au "endredi 26 juillet, apres la tete 

civique donnée aux fédérés, sur l'emplacement de la Bastille. 

Le patriote GOl'sas paml dans le cabaret, d'ou nous sOl'times 

a deux heul'es du matln, pOUI' nous porter pres de la co

lonne de la liberté, sU!' I'emplacement de la Bastille, et y 

monr;r 5';1 fallait pout· la patrie. Ce fut dans ce cabat'Ct du 

Soleil-d'Or, que Fournier "Amédcain nous apporta le dra

peau rouge, dont j'avais proposé I'invention, el sur lequel 

j'avais fait él~rire ces mots : Loi martiale du peuple soupe

rain, contra la rébellion du pOlll'oir ea:écutif. Ce fUl aussi 

dalls ce meme cabaret que j'appol'tai ciuq cents exemplaires 

d'uDe affiche ou -átaient ces mots : Ccua: qfti tireront sar les 

colonnes da pcuple, seront mis (, mort sur-le-champ. Cette 

affiche, imprimée ('hez le libraire BlIisson, avait été appOI'lée 



chez SantelTe , ou j'allai la ehel'chel' a minllit. Nofre projl't 

manqua cette fois par la Pl'mlence du maire, qlli sentit vrai' 

semblablement que non s n'étions pas assez en mesure dans 

ce moment; et la seconde séance active tlu directoire fut 

renvoyée au 4 ao'Ó.t suivant. 

« Les memes personnes a-peu-pres se trou\'crent daos 

eeHe séanee, et en outre Camille Desmoulins: elle se tint au 

Cadran-Blcu, sur le boulevart; et sUI'les huil heures du soir, 

elle se transporta dans la ehambre d'Antoine, l'ex-constituant, 

rue Saint-HonOl'é, vis-a-vis I'Assomption, juste dans la mai

son Otl demeure Robespil'rre. L'hotesse de Rohespierre fut 

te\lement effrayée de ce eoneilíabule, qu'elle villt, sur les 

ollze heures du soir, demandel' a Antoine s'il voulait faire 

égorger Robespierre : Si quelqu' un dotl e'Í:re egorge, di! 

Antoine, ce sera IIDUS safls doute; il ne s'agit pas de 

Robespierre, il ll'a qu'n. se cacher, 

« Ce fut dans ceUe seconde séance active que j'éCl'ivis de' 

ma main tout le plan de ['insurreclioll, la marche des co

lonnes et l'atlaque du chateau. Simon fit une copie de ce 

plan, el nous I'envoyames a Santerre et a Alexandl'e, vers 

minnit; mais une seconde fois notre projet manqua, parep 

qu'Alexandre et Santerre n'étaient pas eneOl'e aS,'e7. en me

sure, et plusieurs vOlllaiellt attendre la cliscussion renvoyé!' 

au 10 aoM, sur la suspensiOIl du mi. 

"Enfin la lroisicme séance active de ce directoire se tint 

dans la nnít dn 9 au 10 aOlh dernier, an moment Olt le 10('

sin sonna , et dan. ~rois endroils différent, en mem!' tcmps; 

.avoir: Fournier l'Américain avec qUf'lques alltres, an fall

hOllrg Saint-Marceall; \Vestermann, Salltcl'l'c et denx au

fres, au fanhouq; Sainl-AnloinC'; Garill. jOllmalis!!' (11' StI'a,-
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hourg, et moi, dans ma caserne des MarseilIais l et dans la 

chambre me me du commandant, ou nous avons élé vus par 

tout le batailloo .... 

«Daos ce précis, qui est de la plus exacte véríté, et que 

je défie qui que ce soit de révoquer en doute dans ses moín

dres détails, on voit qu'il ne s'agit ni de Marat, ni de Robes

pierre, Iii de tant d'autres qui veulenl passer pou¡' acteud 

daos cette affaire; el que ceux-Ia qui peuveut s'attribuer di

rectement la gloire de la fameuse journée du 10, sont ceux 

que je viens de nommer, et qui out formé le directoire se

cret des fédérés; " 

n. 
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NOTE 21, PAGE 231. 

Copie de la leUre écrite au átoyen Boze, par ,Guadet , 

rergniaud el GensQnné. 

" Vous nous dem~'ndez ,'rtlorisie'ur, quélle est notre opi

nion sur la situadon- actuelle de la France, et le choix des 

mesures qui pourraient garantir la chose publique des dan

gers pressants dont elle est menacée; c'est la le sujet des in

quiétudes des bons citoyens, et I'objet de leurs plus pro

fondes méditations. 

" LOl'sque vous nous interroge7. sur d'aussi grands intél'ets, 

nous ne balancerons pas a nous expliquer avec franchise. 

" On ne doit pas le dissimuler, la conduite du pouvoir 

exécntif est la cause immédiate de tous les manx qui affli

gent la F,'ance et des dangers qui environneut le trone. On 

trompe le roi, si on cherche a lui persuader que des opinions 

exagérées, l'effervescence des elubs, les manreuvres de queJ

ques agilateurs et des factions puissantc5 ont faíl naitre et 

entret.iennent ces mouvements désordonnés dont chaque jour 

peut accroltre la violence, et dont peut-etre on ne pourra 

plus calculer le~ suites; c'est placer la cause du mal dans ses 

symptomes. 

'( Si le peuple était tranquille sur le sllcces d'une révolu

lion si cnerement acbetée, si la liberté publique n'élait plus 

en danger, si la conduite du roi n' excitait aucune méfiance, 

le ni~eau des opinions s'établirait de lui-meme; la grande 



ET Pu'lCES JUSTlFICATIVES. 

masse des eitoyens ne songerait qu'a jouir des bienfaits que 

la constitution lui assure; et si, dans cet état de choses, il exis

tait encore des factions, elles cesseraient d' etre dangereuses , 

elleS' n'auraíent plus ni prétexte ni objeto 

.Mais tout autant que la liberté publique sera en péril, tout 

autant que les alarmes des citoyens seront entretenues par la 

conduite du pouvoir exécutíf, et que les conspirations qui se 

trament dan s l'intérieur et a rextérieur du royaume paraitront 

plus ou moins ouvertement favorisées par le roi, eet état de 

eh oses appeIle nécessairement les troubles, le désordre et les 

factions. Dans les états \-es mieux coostitués, et constilués de

puis des siecles, les révolutions u'ont pas d'autre príncipe, et 

\'effet en doit etre pour nous d'autant plus prompt, qu'il n'y 

a poin! eu d'intervalle entre les mouvements qui ont entrainé 

la premiere et ceux qui semblent aujoUl'd'hui nOU3 annoneer 

une seconde révohrtion. 

" 11 n'est done que trop évídent que l'état aetuel des eh oses 

doit amener une crise dont presque loules les chances seront 

eontre la royaulé. En effet, on sépare les iDtérels du roi de 

ceux de la nation; on fait du premier fonctionnaire publie 

d'une nation libre un chef de parti, et, par cette affreuse po

litique,on fait rejailJir sur lui I'odieux de tous les maux donl. 

la Franee est affligée. 

« Eh! quel peut ctre le succes des puissances étrangeres, 

quand bien meme 00 parvieodrait, par leur interventioD, a 
augmcnter l'autorilé du roi et a donner au gouvernement une 

forme nouvclle? N'esl-il pas évident que les hommes qui ont 

eu l'idee de ce congres ont sacrifié a leurs préjugés, a leur ¡n

leret personnel, l'inléret meme du monal'que; que le sueces 

de ees manreuvres donnerait un caractet-e d'usurpation a des 
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pouvoirs que la nation seute tlélegue, el que sa seule eonliarH~e 

pent soutenir? Comment n'a-l-oo pas vu que la [oree qui en

tl'ainerait ce ehangement serait long-lemps nécessaire a la con

servalion, et qu'on scmerait par la dans le seio du royaurrre un 

gCl'me de divisions et de discordes que le laps de plusieurs 

siecles aurait peine a étouffer? 

" Aussi sinceremoot qu'invariahlement altachés aux intérets 

de la uation, dont nous ne séparerons jamais eeux du roi 

qu'autaot qu'il les séparera lui-meme, nous pensons que le 

seul moyen de pl'évenir les maux dont I'empire est menacé, et 

de rétablir le calme, serait que le roi, par sa conduite, fit ces

ser tous les sujets de méfianee, se prononqat par le fait de la 

maniere la plus [ranche el la moins équivoque, et s'entourat 

enlin de la confianee du peuplc, qui seule fait sa force el peut 

faire son bonheur. 

,< Ce n'est pas aujourd'hui par des protestations nouvelles 

qu'íl peut y pal'venir; elles seraient dérisoires, et, dans les 

circonstanees aetuelles, elles prendraient un caractel'e cl'iro

nie q'ü, bien loin de dissiper les alarmes, ne ferait qu'en ae

croitre le danger. 

" Il n'en est 'lu'une dont on pUL attendre qllelque effet; ce 

serait la déclaration la plus solennelle qu'en aueun cas le roi 

n'aceeptcrait une augmentation de pouvoir qui ne lui fUt vo

lontairement accordée par les Fran\?ais, sans le concours et 

l'iotervention d'aucune puissance étrangere, et librement dé

libél'ée daos les formes constitutionnelles. 

« On obsel've meme a cet égard que plllsieurs membres de 

I'assembléc nationale savent qlle cette déclaration a été pro

posée au roi, lorsqu'illit la proposition de la guerre au roi dI' 

Hongrie, et qu'il ne jugea pas a propos de la faire. 



ET l'IECES JUSTIFICATIVES • 

• Mais ce 'lui suffirait peut-etre pOUf rétahlir 53 confiance, 

ce serait que le roi parvint a faire reconnaitre aux plli5sances 

coalisées l' indépelldance de la nation fralll¡aise, a faire cesser 

toutes hostilités, et retirer les cordons de troupes qui menacent 

nos fronlieres. 

" II est impossible qu'une tres-grande parlie de la nation 

ne soit convaincue que le roi ~e soit le maltre de faire CeSSf'I' 

ceUe coalition; el tan! qu'elle mettra la liberté publique en 

péril, on ne doit pas se flattel' que la confiance renaisse. 

" Si les efforts du roi pour cel objet étaient impuissants, 311 

moins devrait-il aider la nation, par tous les·moyens 'lui son! 

en son pouvoir, a repousser I'atlaque extérieure, et ne rien 

négliger pour éloignel' de lui le soup~on de la favoriser . 

• Dans celte supposilion, il ('sI ai5é de concevoir que les 

soup«;ons el la méfiance tiennent a des circonstances malheu

reuses qu 'ji estimpossible de changer_ 

" En faire un crime lorsque le danger est réel et ne peul 

etre méconnu, e'esl le plns sur moyen d'augmenter les soup

,"ons : se plaindre de I'exagération, attaqner les clubs, suppo

ser des agitateurs lorsque I'effervescence el I'agitation sont 

l'effet natm'el des circonstances, c'est leur donner une force 

nouvelle,e'est accroilre le mouvement du peuplepal' les moyens 

memes qu'on emploie poul' les calmer. 

u Tant qu'il y aura contre la liberté une action 5ubsistanle 

et connue, la réaclioIl est inévitable, el le développement de 

l'une et de I'autre aura les memes progreso 

« Dans une situation aussi pénihle, le· calme ne pent se 

rétablir que par I'ahsen')e de tous les dangers ; el jusqu'it ce 

'Iue cetle henreuse époque soil arrivée, ee qui importe le 

pllls a la natioll et au roi, e'eSI que (;es circonstanecs mal-
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heureuses ne soient pas continuellement envenimées par une 

eonduite, au moios équivoque, dela part des ageots du ponvoir. 

" l° Pourquoi le roi ne choisit-il pas ses ministres parmi 

les hommes les plus prononcés pOUl'la révolution? Pourquoi, 

dans les moments les plus cl'itiques, n'est-i1 entouré que 

d'hommes inconllus ou suspects? S'il pouvait etre utile au 

roi d'augmenter la méflance et d'exeiter le peuple a des mou

vements, s'y prendrait-on autl'ement pour les fomenter? 

« Le choix du ministere a été dans tous les temps I'une 

des fonctions les plus importantes du pouvoir dont le roi est 

revetu : e'es! le thermometre d'apres lequell'opinion publi

que a toujours jugé les dispositions de la eour : et 00 con~oit 

quel peUl etre aujourd'hui l'effet de ces choix, qui, dans tout 

autre temps, auraient excité les plus vioJents murmures. 

« Un ministere bien patriote serait donc un des grands 

moyens que le roi peut employer pOUl' rappeler la confiance, 

Mais ce serait étrangement s'abuser que de croire que, par 

une seule démarche de ce geure , elle puisse etre facilement 

regagnée, Ce n'est que par du temps et par des efforts con

tinus qu'on peut se flauer d'effacer des inipressions trop 

p¡'ofondément gravées pour en dissiper a I'instan! jusqu'au 

moindre vestige. 

« 'A 0 Dans un moment Ol! lous les 1Il0yens de défense 

doivent eh'e employés, ou la Frailee ne peut pas armer tous 

ses défenseurs, pourquoi le roi n'a-l-iI pas offert les fusils 

et les ehevaux de sa garde? 

« 3° Pourquoi le roi ue sollicite-t-il pas lui-meme une loi 

qui assujettisse la liste civile a une forme de eomptabilité qui 

puisse garantir a la nation qu'elle n'est pas délournée de 

son légilime emploi , el divertie a d'aulres usages? 
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« 4° Un des grands moyens de tranquilliser le peuple sur 

les dispositions personnelles du roi, serait q u'íi sóllicitat 

lui-meme la loi sur l'éducation du princc royal, et qu'i1 

accélérat ainsi l'instant on la' garde' de é~ jeune prinee 

sera remise a un gouvemeurrevetu de lá confiance de la 

nation. 

'. 5~ 00 se plaint eneore de ce que ce déeretsnr un Ji

cenciement de I'état-major de la gárde nationale n'est pas 

sanetionné. Ces refus multipliés de sanetion sur des disposi

tions législatives que l'opinion publiqne réclarne avec instanee, 

et dont l'urgence ne pent etre méconnue, provoquent l'exa

men de: la question constÍtutionnelle' slir' Yapplieation du 

veto aux lois de circonstanee, et ne sont pas de nature a 
dissiper les alarmes et le mécontentement. 

" 6 0 JI serait bien important que le roi retirat des mains 

de M. de Lafayette le commandement de l'armée. Il est au 

moins évident qu'il ne peut plus y servir utilement la cbose 

publique. 

" Nous terminerons ce simple aperc;¡u par une observation 

générale : e'est que tout ee qui peut éloigner les soupc;¡ons 

el ranimer la eonfiance, ne peut ni ne doit etre négligé .. La 

eonstitution es! sauvée si le roí prend eeUe résolU<l.ion avec 

courage , el s'íl y persiste a vec fermeté. 

" Nous sommes, etc .• 

Copie de la leliTe écrite a Boze, par Thierry. 

" Je viens d'etre querellé pour la seconde fois d'avoir 

rec;¡u la leUre que, par ~zele, je me suis déterminé 11 re

lIIettre. 
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« Cependant le mi m~1l permis de répondre : 

<el- Qu'il n'avait gaJ;'de de négliger le choix des mi

nistres; 

"2
0 Qu'on ne devait la djÍclaration de guerre qu'a des 

mini.stres soi-disant patriotes; 

3° Qu'j\ avait mis tout eu reuvre dans le temps pour em~ 

p~cher la coalitipn des puissances • e~ qu'aujourd'hui ,pour 

~lojgner les al'mées de nos frontieres,' il n'y avait que les. 

moyens généraux. 

« 4° Que, depuis son acceptalion, il avait tres.scrupu~ 

leusement o\>~.en'é. les lois de la .coostitution, mais que 

beaucoup d'autres gens Ira\'aillaienl maiotenant en sens 

9lDtraire. " 
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NOTE 22, PAGE 251. 

La piece suivante est du nombre de ceHes citées par 

M. de LalIy-Tolendal dans sa lettre au roi de Prusse. 

Copie de la minute d'une séance tenue le. 4 aout 1792, 

écrite de la main de Lally-Tolendal. 

Le 4 aout. 

M. de Montmorin, ancien ministre des affaire s étran

geres. - M. Bertraud, ancien ministre de la marine.

M. d~ Clermonl-Tonnerre. - M •. de :LaUy,.:Tolendal.

M. Malouet. - M. de Gouvernet.:--M. de Gilliers. 

« Traís heures de délibération dans un endroit retiré du 

jardin de M. Montmorin .. Chacun rendit compte de ee qu'il 

avait déeouverl. J'a,'ais rel,iu une lettre anouyme dans la

queHe on me dénonl,iait une conversation chez Santerl'e, an

non~ant le projet de marchel' sur les Tuileries, de tuer le 

roi daDs la melée, el de s'emparer du prince royal, pOUI' en 

faire ce que les circonstanees exigeraient; ou' si le roi n'étail 

pas tué, de faire toute la famille royale prisonniere. Nous 

résolumes tous qu'íl fallait que le roi sortít de Paris, a 
quelque prix que ee ftit, escorIé par les Suisses, par nOlls 

cl par nos amis, qui étaienl en bon nombre. Nous comptions 

sur M. de Liancourt, qui avait offert de venir de Rouen au

devanl dll roi , el ensuite sur ¡\'J. de Lafayelle. Comme nous 



378 NOTES ET PIECES JUSTIFICATIVES. 

finissions de délibérer, arriva M. de Malesherbes, qui vint 

presser madame de Monlmorin el madame de Beaumont sa 

filie, de se retirer, en disant que la erise approehait, et 

que Paris n'était plus la place des femmes. Sur ce que nous 

dit de nouveau M. de Malesherhes, nous arretiimes que M. de 

Montmorin allait sur-le-ehamp partir pour le ehiiteau, pour 

informer le roi de ce que nous avions su et résolu. Le roi 

parut consentir le soir, et dit a M. de Montmorin de causer 

avec M. de Sainte-Croix , qui, avee M. de Montciel, s'oceu

pait aussi d'u~ proje); de sortie du roi. Nous. alliimes le len

demain au chiiteau; je causai longuement avec le duc de 

Choiseul, qui était enticrement de notre avis, ct vonlait 

que le roi partit, a quelque prix que ce fut, qu'il aimait 

rnieux s'exposer a tous les dangers que de cornrncncer la 

{Juerre cidle.' On annono;;ait que la déchéanee serait pro

noncée le jeudi" suivant. J e -'lle connu!! pllIS d'autres res

sources que l'ármée de Lafayette. Je fis partir le 8 un projet 

de letlre que je lui conseillais d'écrirc au duc de Bruns

wick, aussitót qu'il aurait la premicre nouvelle de la dé

chéance, etc. l) 

.FIN Dt:S NOTES UD TO.l\m SECOND. 
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DE

LA RÉVOLUTION
FRANCAISE.,

CHAPITRE 1.

Suite et fin de la journée du 10 aoüt. - Rappel du minis

tére girondin; Danton est nommé ministre de la justice.
- État de la famille royale. - Situation des parris dans
l'assemblée et au-dehors aprésle 10 aoút, - Organisa
tion et influence de la cornmune ; pouvoirs nnm hreux
qu'elle s'arroge ; son opposition avec l'asscmblée. _

Érection d'un tribunal crimine] extraordinaire. _ État
des armées aprés le lO aoút, Résistance de Lafayette au
nouveau gouvernemellt. Décrété d'accnsation , il quitte
son armée et la France ; est mis aux Iers par It's Autri
chiens. - Position de Dumouriez. - Dispositions des
puissances, et situation reciproque des arrnées conlisées

et des arrnées fran\i:Jises. - Prise de Longwy par les
Prussiens ; agitation de Paris a cette nouvelle. - Me
sures révolutionnaires prises par la comrnune ; arresta.
tions des suspects. - Massacres dans les prisons les 2,

3, 4, 5 et B septembre. Principales scenes et circons
tan ces de ces journées sanglantes.

LES Suisses avaient courageusement défendu
r ,
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les Tuileries , mais leur résistance fut inutile:
le grand escalier avait été forcé, et le palais
envahi. Le peuple, désormais vainqueur, pé
nétrait de toutes parts dans cette demeure de
la royauté, oú il avait toujours supposé des
trésors extraordinaires , une felicité sans bor
nes, une puissance formidable, et des complots
sinistres! Que de vengeances aexercer a la fois
contre la richesse , la grandeur et le pouvoir !

Quatre-vingts grenadiers suisses , qui n'ont
pas eu le temps de se retirer, défendent vigo u
reusement leur vie, et sont irnpitoyablement
égorgés. La multitude se préeipite ensuite dans
les appartements , et s'acharne sur ces inutiles
amis , aceourus pour défendre le roi, et pour
suivis , sous le nom de chevaliers du poignard,
de toute la haine populaire. Leurs armes im
puissantes ne servent qu'a irriter les vainqueurs,
et rendre plus vraisemblables les projets irn
purés a la cour. Toute porte qui se ferme
est abattue. Deux huissiers voulant interdire
l'entrée du grand conseil, et s'immoler a l'éti
quette, sont massacrés en un instant. Les nom
breux serviteurs de la famille royale fuient
tumultueusement a travers les vastes galeries,
se précipitent des fenétres, ou cherchent dans
l'immensité du palais un réduit obseur qui
protége leur vie. Les femmes de la reine se ré-
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fugient dans l'un de ses appartemellts, el s'at
.tendent achaque instant a étre attaquées daos
leur asile. La princesse de Tarente en fait ou
vrir les portes pour ne pas augmenter I'irrita
tion par la résistance. Les assaillants se pré
sentent , el se saisissent de l'une d'elles, Déjá
le fer est levé sur sa tete. - Grdce aux fem
mes! s'écrie une voix; ne déshonorez pas la
nation l - A ce mot, le fer s'abaisse , les
femrnes de la reine sont épargnées, protégées,
conduites hors du cháteau , par ces mémes

hommes qui allaient les 'immoler, el qui, avec
toute la mobilité populaire, les escortent main
tenant , et em ploient pour les sauver le plus
ingénieux dévouement. Apres avoir massacré ,

on dévaste; on brise ces magnifiques amen
blements, et on en disperse au loin les débris.
JJC peuple se répand dans les secrets apparte
ments de la reine, et s'y livre a la gaité la
plus ohscene ; il pénétre dans les lieux les plus
reculés, recherche tous les dépóts de papiers ,
brise toutes les fermetures , et satisfait le dou
ble plaisir de la curiosité et de la destruction.
A l'horreur du meurtre et <In sac se réunit
celle de I'incendie. Déja les flarnmes ayant dé
voré les échoppes adossées aux conrs exté

rieures commencent a s'étendre al'édifice, et
menacent d'une ruine complete cet imposant
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séjour de la royauté, La désolation n'est pas
bornée a cette triste enceinte ; elle s'étend al!
loin, Les rues sont jonchées de débris et de
cadavres. Quiconque fuit ou est supposé fuir
est traité en ennemi, et poursuivi a coups de
fusil. Un bruit presque continuel de rnous
queterie a succédé a celui du canon, et révele

achaque instant de nouveaux meurtres, Que
d'horreurs dans les suites d'une victoire , quels
que soient les vaincus , les vainqueurs , et la
cause pour laquelle on a combattu ~

Le pouvoir exécutif étant dissous par la
suspension de Louis XVI, il ne restait plus
dans París que denx autorités, eeHe de la com-

. mune et celle de l'assemblée, Comme on I'a
Vil dans le récit du 10 aoút , des députés des
sections réunis a l'Hotel·de-Ville, s'étaient ern
parés du pouvoir municipal, en expulsant les
anciens magistrats, et avaient dirigé l'insurrec
tion pendant toute la Huir et la journée du 10.

lis possédaient la véritable force de fait; ils
avaient tout 1'emportement de la victoire, et
représentaient cette classe révolutionnaire ,

neuve et ardente, qui venait de lutter pendant
toute la session contre l'inertie de cette autre
classe d'hommes, plus éclairés , mais moins
actifs, dont se composait I'assemblée législa
tive, Le premier soin des députés des sections

.s
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fut de destituer toutes les hautes autorités,
gui, plus rapprochées du pouvoir supréme ,
lui étaient plus attachées, Ils avaient suspendu
I'état-rnajor de la garde nationale, et désorga
nisé la défense des Tuileries en arrachantMandar
au cháteau , et donné a Santerre le comrnan
dement de la garde nationale. Ils n'avaient pas
mis moins d'empressement asuspendre l'admi
nistra tion du département, qui, de la haute
région oú elle était placée, contraria toujours
les passions populaires, qu'elle ne partageait
paso Quant a la municipalité , ils en avaient
supprimé le conseil général, s'étaient substi
tués ason autorité , ne conservant que le maire
Pétion, le procureur-syndic Manuel, et les
seize adrninistrateurs municipaux, Tout cela
s'était fait pendant l'attaque du chatean. Danton
avait audacieusement dirige cette oragellse
séance ; et, lorsque la mitraille des Suisses re
foula la rnultitude le long des quais, et jusqu'á
l'Hótel- de-Ville, il était sorti en disant : «Nos
11 freres demandent du secours , allons leur en
«porter.» Sa présence avait conlribué arame
ner le peuple sur le charnp de bataille, et a
décider la victoire. Le combat terminé, il fut
question de délivrer Pétion de sa garde et de
le replacer dans ses fonctions de maire, Cepen
dant, soi t véritable intérét pour sa personne,
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soit crainte de se donner un chef trop scru
puleux pour les prerniers mornents de l'in
surrection, on avait décidé qu'il serait gardé
encere un jour ou deux, sous le prétexte de
mettre sa vie a couvert, En méme temps on
avait en levé de la salle dn conseil général, les
bustes de Louis XVI, Bailly et Lafayette. La
classe nouvelle qui s'élevait écartait ainsi les
premieres illustratious révolutionnaires , pour
y substituer les siennes.

Les insurgés de la commune devaient cher
cher a se mettre en rapport avec l'assemblée.
lis luí reprochaient des hésitations , el méme
du royalisme; mais ils voyaient toujours en
elle la seule autorité souveraine actuellement
existante, et n'étaient point du tout disposés
ala méconnaitre. Dans la matinée mérne do 10,

une députation vint asa barre lui annoncer la
formation de la commune insurrectionnelle,
el lui exposer ce qui avait été fait. Danton était
au nombre des députés. « Le peuple qni nous
« envoie vers vous, dit-il, nous a chargés de vous
« déclarer qu'il vous croyait toujours dignes
« de sa confiance, mais qu'il ne reconnaissait
« d'autre juge des mesures extraordinaires aux
« quelles la nécessité l'a contraint de recourir,
« que le peuple francais , nutre souverain et le
« vótre , réuni dans les assemblées primaires.»

m •••
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L'assemblée réponditá ces députés, par 1'01'

gane de son président, qu'elle approuvait tout
ce qui avait été fait, et qu'elle Ieur recom
marsdait l'ordre et la paix, Elle Ieur fit donner
en outre communication des décrets rendus
dans la journée, avec in vitation de les répandre.
Apres cela, elle rédigea une proclamation pour
rappeler le respect dú aux personnes et aux

propriétés, et chargea quelqucs-uns de ses
membres d'aller la porter au peuple,

Son premier soin dans ce moment devait
étre de suppléer a la royauté détruite. Les mi
nistres, réunis sous le nom de conseil exécu
tif, furent provisoirement chargés par elle des
soins de l'adrninistration, el de l'exécution des
Iois. Le ministre de la justice, dépositaire du
sceau oe l'état , devait l'apposer sur les dé
crets, et les promulguer 311' nom de la puis
sanee législative. Il fallait ensuite choisir les
pCl'sonnes qui composeraient le ministere. On
songea tour d'abord a replacer Roland, Cla
viere et Servan, destitués ponr leur attache
ment a la cause populaire, cal' la révolution
nouvelle devait vouloir tout ce que n'avait pas
voulu la royauté. Ces trois ministres furent
done unanimernent réintégrés, Roland a l'in
térieur, Servan a la gnerre, et Claviere anx
finan ces. 11 y avait encare á nomrner un tui-
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nistre de la justice, des affaires étrangéres et
de la marine. Ici le choix était libre; et les
voeux formés autrefois pour le mérite obscur,
011 pOllr le patriotisme ardent et désagréable
ala cour, ponvaient etre réalisés sans obstacle.
Danton, si puissant sur la muItitude, et si en
trainant pendant les quarante-huit heures écou
lées, fut jugé nécessaire ; 'et , bien qu'il déplút
aux girolldins comme un élu de la populace ,
il fut nommé ministre de la justice a la majo.
rité de 222 voix sur 284. Apres avoir donné
eette satisfaction au peuplc, et accordé cette ,
place al'énergie, 00 songea amettre un savant
a la marine. Ce fut le mathématicien Monge,
connu et apprécié par Condorcet , et adopté sur
sa proposition. On porta enfin Lebrun aux af
faires étrangeres , et on récompensa dans sa
personne l'un de ces hommes laborieux, qui
faisaient auparavant tout le travail dont les
ministres avaient l'honneur.

Apres avoir remplacé le pouvoir exécutif,
l'assemblée déclara que tous les décrets sur
lesquels Louis XVI avait apposé son veto re
cevraient force de loi. La formatÍon d'un camp
sous Paris , objet de l'un de ces décrets ,et cause
de sí vives discussions , fut ordonnée sur-le
champ , et les canonniers recurent l'autorisa
tion , le jour mérne , de commencer des espla-
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nades sur les hauteurs de Montmartre. Aprés
avoir fait la révolution de Paris , il fallait en
assurer le succes dans les départements, et
surtout aux armées, oú commandaient des gé
néraux suspects. Des commissaires pris daos
I'assemblée furent chargés de se rendre daos
les provinces et les arrnées , pour les éclairer
sur les événements du JO aoüt , et 00 leur
donna des pouvoirs pour renouveler au besoin
tous les chefs civils et militaires,

Quelques heures avaient suffi a tous ces dé
crets; et pendant que l'assemblée était occupée
a les rendre , d'autres soins venaient sans cesse
l'interrompre. Les effets précieux, enlevés aux
Tuileries, étaient transportés dans son en
ceinte; les Suisses, les serviteurs du cháteau ,
tC:utes les personnes arrétées dans leur fuite ,
ou arrachées ala furenr du peuple, étaient con
duites a sa barre. comme daos un lieu d'asile.
Une foule de pétitionnaires veoaient les uns
apres les autres rapporter ce qu'ils avaient fait
ou vu, et raconrer leurs déconvertes sur les
complots supposés de la cour. Des accusations
et des invectives de tout genre étaient proférées
contre la famille.royale , qui enteodait tout cela
du lieu étroit oú on l'avait reléguée. Ce líen
était la loge du logographe. Louis X VI écoutait
avec calme tous les discours , et s'entretenait
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par intervalles avec Vergniaud et d'autres dé
putés, placés tout pres de lui. Enfermé la de
puis quinze heures, il avait demandé quelques
aliments, qu'il partagea avec sa femme et ses
enfants, et qui provoquaient d'ignobles obser
vations sur le gout qu'on Iui imputait pour la
table ! On sait si les partis victorieux épargnent
le mal.heur! Le jeune dauphin, couché sur le
sein de sa mere, y dormait profondément,
accablé par une chaleur étouffante. La jeune
princesse et madarne Elisabeth, les yeux rouges
de larmes, étaient a coté de la reine. Au fond
de la loge se trouvaient quelques seigneurs dé
voués qui n'avaient pas abandonné le malheur.
Cinquante hommes , pris dans la troupe qui
avait escorté la famille royale dn cháteau al'as
semblée, servaient de garde a cette enceinte.
C'est de la que le monarque déchucontemplait
les dépouilles de ses palais, assistait au démem
brement de son antique pouvoir, et en voyait
distrihuer les restes aux diverses autorités po
pulaires.

Le tumulte continuait avec une extreme vio
lence, et, au gré du peuple , ce n'était pas
assez d'avoir suspendu la royauté, il fallait la
détruire. Les pétitions se succédaient sur ce
sujet ; et, dans l'attente d'une réponse , la mul
titude s'agitait al! dehors de la salle, en inon-
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dait les avenues, en assiégeait les portes, el

deux ou trois fois elle les attaqua si violernment
qu'00 les crut enfoncées, et q u'00 craignit POUl'

la famille infortunée dont l'assemblée avait rec;u
le dépót. Henri Lariviere , envoyé avec d'au
tres commissaires pour calmer le peuple, rentra
dans cet instant el s'écria avec force: « Oui,
« Messieurs, je le sais , je l'ai vu , je l'assure,
ce la masse du peuple est décidée apérir mine

(C fois, plutót que de déshonorer la liberté par
I( aucun acle d'inhumanité; el a coup sur il
« n'est pas une tete ici présente (et l'on doit
« m'entendre , ajouta-t-il) qui ne puisse compter
« sur la loyauté francaise. » Ces paroles ras
surantes el courageuses furent applaudies.
Vergniaud prit la parole el son-tour, et répondit
aux pétitionnaires qui demandaient qu'on chan
geat la suspension en déchéance. « Je suis
« charmé, dit-il , qu'on me fournisse l'occasion
« d'expliquer l'intention de l'assemblée en pré

(f senee des citoyens. Elle a décrété la suspen
(f sion dn pouvoir exécutif, et a nommé une
« convention qui déciderait irrévocablement

« la grande question de la déehéance. En cela,
« eHe s'est renfermée dans sespouvoirs , qui
« ne lui -permettaient pas de se faire juge elle
(e méme de la royauté , et elle a pourvu au salut
" de I'État, en mettant le ponvoir exécutifdans
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« l'impossibilité de nuire. Elle a satisfait ainsi
« atous les besoins en demeurant dans la limite
« de ses attributions. )) Ces paroles produisi
rent une impression favorable, et les pétition
naires eux-mérnes , calmés par elles, se char
gerent d'éclairer et d'apaiser le peuple,

Il fallait mettre fin acette séance si longue.
Il fut done ordonné que les effets enlevés au
cháteau seraient déposés a la commune; que les
Suisses et toutes les personnes arrétées seraient
ou ganlées aux Feuillants, ou transportées
dans diverses rnaisons de détention , enfin que
[a famille royale serait gardée au Luxembourg
jusqu'a la rénnion de la Convention nationale ,
mais qu'en attendant les préparatifs nécessaires
pour l'y recevoir, elle logerait dans le local
mérne de l'assemblée. A une heure dumatin, le
samedi 11, la famille royale fut transportée
dans le logement qu'on lui destinait , et qui
consistait en quatre cellules des anciens feuil
lants. Les seigneurs qui n'avaient pas quitté le
roi s'étahlirent dans la prerniére, le roi dans
la seconde, la reine, sa sceur et ses enfants
dans les deux autres. La femme du concierge
servit les princesses, et rernplaca le cortege
nombreux des dames , qui, la veille encare,
se disputaient le soin de leur service,

La séance fut suspendue a trois heures du
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matin, Le bruit régnait encore dans Paris. Pour
éviter les désordres , on avait illuminé les envi
rons du cháteau , et la plus grande partie des
ciroyens étaient sous les armes.

Telle avait été cette journée célebre, et ses
résultats immédiats. Le roi et sa famille étaient
prisonniers aux Feuillants; et les trois ministres
disgraciés replacés en fonctions; Danton, caché
la veille dans un club obscur~ se trouvait mi
nistre de la justice ; Pétion était consigné chez
lui , mais a son nom proclamé avec enthou
siasme on ajoutait celui de Pére du peuple.
Marat, sorti de l'obscure re traite oú Danton
l'avait caché pendant l'attaque, et maintenant
armé d'un sabre, se promenait dan s París a
la tete du bataillon marseillais. Robespierre ,
qu'on n'a pas vu figurer pendant ces terribles
scenes , Robespierre haranguait aux Jacobins,
et entretenait quelques membres restés avec
lui, de l'usage a faire de la victoíre , de la né
cessité de remplacer l'assemblée actuelle, et de
mettre Lafayette en accusation.

Des le lendemain, il fallut songer encore a
calmer le peuple soulevé , et ne cessant de mas
sacrer ceux qu'il prenaít pour des aristocrates
fugitifs. L'assemblée reprit sa séance le 11 a
sept heures du matin. La famille royale fut
replacée dans la loge du logographe, pour as-
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sister aux décisions qui allaient étre príses , et
aux scenes qui allaient se passer dans le corps
législatif. Pétion, délivré et escorté par un
peuple nombreux, vint rendreeompte de l'état
de París, qu'il avaít visité, et oú il avait taché
de répandre le calme et l'esprit de paix. Des
citoyens s'étaient faits ses gardiens pOUl' veiller
sur ses jours. Pétion fut parfaítement aeeueílli
par l'assemblée, et repartir aussitót pour con
tinuer ses exhortations pacifiques. Les Suisses
déposés la veílle aux Feuillants étaíent menacés.
La multitude demandait leur mortagrands cris,
en les appelant complices du cháteau et assas
sins du peuple. On parvint al'apaiser en annon
cant que les Suisses seraient jugés, et qu'une
cour martiale allait étre formée pour punir ce
qu'onappela depuisles conspirateurs du 10 aoüs:
« Je demande, s'éeria le violent Chabot, qu'ils
« soient conduits al'Abbaye pour étre jugés....
« Dans la terre de l'égalité, la loi doit raser
lI. toutes les tetes, mérne celles qui sont assises
« sur le tróne. » Déjá les officiers avaient été
transportés a l'Abbaye; les soldats le furent a
leur tour. Il en coüta des peines infinies, et
il fallut promettre au peuple de les juger
promptement.

Comme on le voit , l'idée de se venger de tOI1S

les défenseurs de la royauté, et de punir en CUI
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les dangers qU'OIl avait courus , s'emparait déja
des esprits , et bientót al!ait faire naitre de
cruelles divisions. En suivant les progres de
l'insurrection , on a déjá remarqué les germes
des dissentiments qui commencaien t as'élever

dans le parti populaire. On a déjá vu l'assem-e

blée , eomposée d'hommes cultivés et calmes,
se trouver en opposition avec les clubs et les
municipalités, oú se réunissaient des hommes
inférieurs en éducation , en talents, maís qui ,
par leur position mérne , leurs rnoeurs moins
élevées , leur ambitíon ascendante , étaient por
tés a agir et a précipiter les événements ; on
a vu que la veille du JO aoút , Chabot difiera
d'avis avec Pétion , qui , d'accord avec la ma
jorité de l'assemblée, voulait qu'on préférát

un décret de déchéauce a une attaque de vive
force. Ces hommes, qui avaient conseillé la
plus grande énergie possible, se trouvaient
done le lenclemain en présence de l'assemblée,
fiers d'une victoíre remportée presque malgré
elle, et luí rappelant , ave e les expressions
d'un respect équivoque , qu'elle avait ahsous
Lafayette, ct qu'il ne fallait pas qu'elle com
promit encore par sa faiblesse le salut du peu
ple. lis rernplissaient la eommune, oú ils étaient
mélés a des bourgeois ambitieux , a des agita
teurs subalternes, ades clubistes; ils oeeupaient

lIJ. 2
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les Jacohins et les Cordeliers , et quelques-uns
d'entre eux siégeaient sur les bancs extremes
du eorps législatif. Le capucin Chahot, le plus
ardent de tous , passait tour-a-tour de la trihune
de l'assernblée acelle des Jacobins , et menacait
toujours des piques et <1M toesin.

L'assemhlée avait prononeé la suspension,
et ces hommes plus exigeants réclamaient la
déchéance; en nommant un gouverneur pour
le dauphin, elle avait supposé la royauté , et
eux voulaient la répuhlique; elle pensait en
majorité qu'on devait se défendre activement
contre l'étrangcr, mais faire grAce aux vaincus ;
eux soutenaient au contrairc qu'il fallait non
seulement résister al'étranger, rnais encore sévir
contre ceux qui, retranchés dans le cháteau ,
avaient voulu massacrer le peuple, el amener les
Prussiens aParis. S'élevant dans leur ardeur aux
idées les plus extremes, ils soutenaient que les
corps électoraux n'étaient pas nécessaircs pour
former la nouvelle assemhlée, mais que tous
les citoyens devaient étre jugés aptes a voter.
Déja méme un jacohin proposait de donner
des droits palitiques aux femmes. lis disaient
hautement enfin qu'il fal1ait que le peuple se
présentát en armes paur manifester ses volon
tés au corps législatif. Marat excitait ce dé
bordement des esprits, et provaquait a la ven-
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geanee, paree qu'il pensait , dans son affreux
systérne , qu'il convenait de putger la France.
Robespierre, moins par systeme d'épuration,
moins par disposition sanguinaire, que par
envie contre l'assemblée, élevait cout re elle les
reproches de faiblesse et de royalisme. Próné
par les jacobins, propasé avant le 10 aoút
comme le dictateur nécessaire, il était proclamé
aujourdhui comme le défenseur le plus élo
quent et le plus incorruptible des droits du
peuple. Danton, ne songeant ni 11 se faire
louer, ni a se faire écouter, et n'ayant jamais
aspiré a la dictature, avait néanmoins décidé
le 10 aoút par son audace. Maintenant encare,
négligeant l'étalage, il ne songeait qu'á s'em
parer du conseil exécutif, dont il étaít mern
bre, en dominant ou entrainant ses collegues.
Incapable de haine ou d'envie , il ne nourris
sait aucun mauvais sentiment contre ces dé
putés dont J'éclat offusquait Robespierre, mais
il les négligeait comme inactifs , et leur pré
férait ces hommes énergiques des classes infé

rieures , sur lesquels il comptait davantage pOUI'
tnaintenir et achever la révolution.

Ces divisions n'étaient pas soupeonnées au
dehors de Paris; tout ce que le public de la
Franee avait pu voir, c'était la résistanee de
l'assemblée a des vceux trop ardents , et l'ab-

2.
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solution de Lafayette prononcée malgré la
éommnne et les Jacohins, Mais on imputait tout
a la majorité roya liste et feuillantine; on ad
rnirait toujours les girondins, on estimait éga
Iement Brissot et Robespierre , on adorait sur
tout Pétion comme le maire si maltraité par
la cour; et on ne s'informait pas si Pétion pa
raissait trop modéré a Chabot , s'il blessait
l'orgueil de Robespierre, s'il était traité comme
un honnéte homme inutile par Danton, et
comme un conspirateur sujet al'épuration par
Marat. Pétion était done encore entouré des
respects de la multitude; mais , comme Bailly
apres le J 4 juillet , il allait Lientot devenir im
portun et odieux, en désapprouvant des déhor
dements qu'il ne pouvait plus empécher.

La principale eoalition des nouveaux révo
lutionnaires s'était formée aux JacoLins et a la
commune. Tous les projets se proposaient, se
discutaient auxJaeobins; etles mérnes hommes
venaient ensuite exécuter al'Hótel-de-Ville, au
moyen de leurs pouvoirs municipaux, ce qu'ils
n'avaient pu que projeter dans leur club. Le
conseil général de la cornmune composait ah"
seul une espece d'assernblée , aussi nombreuse
que le eorps législatif, ayant ses tribunes, son hu
reau , ses applaudissements bien plus bruyants,
el une force de fait bien plus considémble. Le
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maire en était le président , le procureur-syn
die I'orateur officiel, chargé de faire toutes les
réquisitions nécessaires. Pétion ne s'y présen
tait déja plus, et se bornait au soin des sub
sistances. Le procureur Manuel, se laissant por
ter plus loin par le fIot révolutionnaire , y faisait

tous les jours entendre sa voix, Mais l'homme
qui dominait le plus cette assemblée , c'était

Robespierre. Resté a l'éeart pendant les trois
prerniers jours qui suivirent le 10 aoút , il «s
était rendu apres que l'insurrection eut été
consommée, et, se présentant au bureau ponr
y faire vérifier ses pouvoirs, il avait semblé en
prendre possession , plutót que venir y sou
mettre ses titres. Son urglleil, loin de déplai re,
n'avait fait qu'augmenter les respects dont on
l'entourait. Sa réputation de talents , d'incor
rupribilité et de constance , en faisait un per
sunnage grave et respectable , que ces hour
geois rassemblés étaient fiers de posséder au
milieu d'eux, En attendant la réunion de la
Convention dont il ne doutait pas de faire
partie, il venait exercer lá un pouvoir plus
réel que le pouvoir d'opinion dont il jouissait
aux Jacobins.

Le premier soin de la commune fut de s'ern
parer de la police; ca!', en temps de guerre
civile, arreter, poursuivre ses ennemis, est le
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plus important et le plus envié des pouvoirs.
Lesjuges-de-paix , chargés de l'exercer en par
tie, a vaient indisposé l'opinion par leurs pour
suites contre les agitateurs populaires; et se
trouvaient ainsi, volontairement ou non, en
hostilité avec les patriotes. On se souvenait
surtout de celui qui, dans 1'affaire de Bertrand
de Molleville et du journaliste Carra, avait
osé faire citer deux députés. Les juges-de-paix
furent done destitués, et on transporta aux
autorités municipales toutes leurs attributions
relatives a la police. D'accord ici avec la corn

mune de París, 1'assemblée décréta que la po
lice , dite de süreté générale, serait attribnée
aux départements, districts et municipalités.
Elle consistait a rechercher tous les délits me
nacant la süreté intérieure el extérieure de rs
tat, a faire le recensement des citoyens sus
pects par leur opinion on leur conduite, ales
arréter provisoirement , a les disperser méme
et ales désarmer, s'il était nécessaire. C'étaient
les conseils des municipalités qui remplissaient
eux-rnérnes ce rninistere , et la masse entiere
des citoyens se trouvait ainsi appelée a obser
ver, adénoncer et apoursuivre le parti ennemi.
On concoit combien devait étre active, mais
rigoureuse et arbitraire, eette police démo
cratiquement cxercée, Le conseil entier rece-
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vait la dénonciation, et un comité de surveil
lance l'examinai t, et faisai t exécuterl'arrestation.
Les gardes nationales étaient en réquisition
permanente, et les municipalités de toutes les
villes au-dessus de vingt mille ames pouvaient
ajouter des réglements particuliers a cette loi
de süreté généra le. Certes, l'assemblée législa

tive ne croyait pas préparer ainsi les sanglan
tes exécutions qui eurent lieu plus tard; mais,
entourée d'ennemis au dedans et au dehors,
elle appelait tous les citoyens a les surveiller,
eomme elle les avait tous appelés a administrer
et a cornbattre.

La comrnune de París s'empressa d'user de
ces pouvoirs nouveaux , et fit de nombreuses
arrestations, C'étaient les vainqueurs , irrités
encore des dangers de la veille, et des dangers
plus granos du lendemain, qui s'emparaient
de Ieurs ennemis, abattus maintenant, mais
pouvant bientót se relever avec le secours
des étrangers. Le comité de surveillance de la,
commune de París fut cornposé des hommes
les plus violents. Marat , qui, dans la révolu

tion, s'était si audacieuserneut atraqué aux
persollnes, fut le chef de ce comité; et de
tous les hommes, c'était le plus redoutable
dans de pareilles fonctions.

Outre ce comité priucipal, la COlomune de
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París en institua un particulier dans chaque
section. Elledécida que les passe-ports ne se~

raient délivrés que sur la délibération des as
semblées de sections; que les voyageurs se
raient accompagnés, soit ala municipalité , soit
aux portes de Paris, par deux térnoins qui at
testeraient l'identité de la personne qui avait
demandé le passe-port, avec celle qui s'en ser
vait pom partir. Elle táchait ainsi , par tous
les moyens, d'empécher l'évasion des suspects

, sous des norns supposés. Elle ordonna ensuite
qu'il fút fait un tableau des ennemis de la ré
volntion, et invita les citoyens, par une pro
clamation, a dénoneer les coupables du 10

aoút. Elle fit arre ter les écrivains qui avaient
soutenu la cause royaliste, et donna leurs
presses aux écrivains patriotes. Marat se fit
restituer triomphalemcnt quatre presses qui.,
disait-il, lui avaien t été enlevées par les ordres
du traitre Lafarette. Des comrnissaires allerent
dans les prisons délivrer les détcnus cnfermés
pour cris et prapos contre la cour. Toujours
prompte enfin a s'ingérer partant, la ca m
mune , a l'exemple de l'assemblée , envoya des
députés pour éclairer et ramcner l'armée de
Lafayette, qui donnait des inquietudes.

La commune fut chargée en outre d'une
rlerniere mission non moins importante, celle
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de garder la famille royale. L'assemblée avait
(l'lbord ordonné sa translation au Luxem
bourg, et sur l' observation que ce palais était
difficilc a garrler, on se décida pour l'hótel du
ministere de la justice. Mais la cornmune, qui
avait déja la poliec de la capitale , et qui se
croyait particulierement chargée de la garde
du roi, proposa le Temple, et déclara ne pou
voir répondre de ce dépót que dans la tour de
cette ancienne abbaye. L'assemblée y consen
tit, et confia les augustes prisouniers au mairc
c't au eommandant général Santerre , sous leur
responsabilité personnelle ", Douze commis
saires du conseil général devaicnt, sans inter
ruption , veiller au Temple. Des travaux exté
rieurs en avaicnt fait une espece de place
d'armes, Des détachements nombreux de la
garde nationale en formaient tour-a-tour la
garnison, et on ne pouvait y pénétrer que sur
une permission de la municipalité, L'assemblée
décréta aussi que cinq cent mille franes se
raient pris au trésor pOOl' fonrnir a I'eutretien
de la famille royale , jusqu'a la prochaine réu
nion de la Convention nationale.

Les fonctions de la commune étaient, comme

• Le roi et sa famille furent conduits au Temple daus
la soirée du 13 aoút.
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on le voit , tres-étendues. Placée au centre de.
l'état, la oú s'exercent les grands pouvoirs , et
portée par son énergie a exécuter elle-rnéme
tout ce qui lui semblait fait trop mollement
par les hautes autorités, elle était conduite a
empiéter sans cesse..L'assemblée , reconnais
sant la nécessité de la conteuir dans certaines
limites, décréta la réélection d'un nouveau
conseil de département , pour rernplacer celui
qui fut dissous le jour de l'insurrection. La
commune se voyant menacée du joug d'une
autorité supérieure, qui probablement gene
rait son essor, comme avait fait l'ancien dé
partement, s'irrita de ce décret, et ordonna
aux sections de surseoir a l'élection déjá com
mencée. Le procureur-syndic Manuel fut aussi
tót dépéché de l'Hótel-de-Ville aux Feuillants ,
pOlIr présenter les réclamations de la muni
cipalité. « Les délégués des citoyens de Paris,
« dit-il , ont besoin de pouvoirs sans limites;
(e une nouvelle autorité placée entre eux el¡
« vous ne fera que jeter des germes de divi
({ sions. n faudra qlIe le peuple, pour se déli
« vrer de cette puissance destructive de sa
« souveraineté, s'arme encere une fois de sa
« vengeance.»

Tel était le langage menacant que déjá on
osait faire entendre a l'assemblée, Celle-ci ac-
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corda ce qu'on lui demandait; et, soit qu'elle
crút impossible ou irnprudent de résister , soit
'Ju'elle regardat comme dangereux d'entraver
dans le moment l'énergie de la commune, elle
décida que le nouveau conseil n'aurait aucune
autorité sur la municipalité , et ne serait qu'une
simple commission de finances, chargée du
soin des contributions publiques dans le dé
partement de la Seine.

Une autre question plus grave préoccupait
les esprits, et devait faire ressortir bien plus
fortement la différence de sentiment qui exis
tait entre la eommunc et l'assemblée. On ré
clamait a grands cris la punition de ceux qui
avaient tiré sur le peuple, et qui étaient préts

ase montrer des que l'ennemi approcherait.
On les appelait alternativement les conspira
teurs du 10 aoüt, ou les traitres. La commis
sion martiale , instituée des le r 1 pour juger les
Suisses, ne semblait pas suffisante, paree que
ses pouvoirs étaient bornés a la poursuite de
ces militaires. Le tribunal criminel de la Seine
paraissait soumis a des formalités trop lentes,
et d'ailleurs on suspectait toutes les autorités
antérieures a la journée du i o. La commune
demanda done, le 13, l'érection d'un tribunal
spécial pour juger les crimes du 10 aoüt ; et qui
eút assez de latitude pour atteindre tout ee
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qu'on appelait les traitres. L'assembléerenvoya
la pétition a sa _commission extraordinaire,
chargée depuis le mois de juillet de proposer
les moyens de salut.

Le 14, une nouvelle députation de la com
mune arrive au Corps législatif, pour deman
del' le décret relatif au tribunal extraordinaire;
déclarant que, s'il n' est pas encore rendu ,elle
est chargée de l'attendre. Le député Gaston
adresse a cette députation quelques observa
tions séveres , et elle se retire. L'assemblée
persiste a refuser la création d'un tribunal
-extraordinaire , el se borne a attribuer aux tri
.bunaux établis la connaissance des crimes du
10 aoilt.

A cette nouvelle, une rumeur violente se
répaud dans París. La section des Quinze

Vingts se présente au conseil-général de la
cornmune , et annonce que le tocsin sera sonné
au faubourg Saint - Antaine, si le décret de
mandé n'est pas rendu sur-Ie-champ. Le con
seil-général envoie alors une nouvelle dépnta

tion , a la tete de laquelle est Robespierre.
Celui-ci prend la parole au nom de la muni
cipalité, et fait aux députés les remontrances
les plus insolentes. « La tranquillité du peuple,
« Ieur dit-il , tient ala punition des coupables;
(( et cependant vous n'avez rien fait pour les
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« atteindre. Votre décret est insuffisant. Il n' ex
« plique point la nature et l'étendue des cri
« mes a punir ,cal' il ne parle que des crimes
« du 10 aoüt , et les crimes des ennemis de la
« révolution s'étendent bien au-xlelá du 10

« aoút et de Paris. Avec une expression pa
c( reille, le traitre Lafayette échapperait aux
« coups de la loi! Quant a la forme du tri
(t bunal, le peuple ne peut pas tolérer davan
« tage celle que vous lui avez conservée. Le
« double degré de juridiction cause des délais
« interminables; et d'ailleurs toutes les ancien
« nes autorités sont suspectes; 11 en faut de
« nouvelles ; il faut que le tribunal demandé
« soit compos'é par des députés pris dans les
« sections , et qu'il ait la faculté de juger les
« coupables souverainement et en dernier res
« sort. ))

Cette pétition impérieuse parut plus dure
encore par le ton de Rohespierre. L'assemblée
répondit au peuple de Paris par une adresse
dans laquelle elle repoussa tout projet de com
mission extraordinaire et de chambre ardente ,
comme indigne de la liherté , et comme pro
pre seulement au despotisme,

Ces raisonnables observations ne produisi
rent aucnn effet; l'irritation n'en devint que
plus grande. On ne parla dans tout Paris qne
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da tocsin, et des le lendemain un représen
tant de la commune, se présentant a la barre,
dit a l'assemblée : « Comme citoyen, comme
« magistrat da peuple, je viens vous annon
« cer que ce soir a minuit le tocsin sonnera,
« et la générale hattra. Le peuple est las de
« n'étre point vengé. Craigncz qu'il ne se fasse
(( justice Iui-méme. Je demande, ajouta l'au
« dacieux pétitionnaire, que sans désemparer
« vous décrétiez qu'il sera nommé un citoyen
« par chaque section pour former un tribunal
« criminel, »

Cette menaeante apostrophe souleva l'assem
blée, et particuliérernent les députés Choudieu
et Thuriot, qui réprimanderent vivemcnt I'en
voyé de la cornmune. Cependant la discussion
s'engagea, el la proposition de la commune,
fortement appuyée par les membres ardents
de l'assemblée, fut enfin eonvertie en décret.
Un eorps électoral dut se réunir pour élire les
membres d'un tribunal extraordinaire , destiné
a juger les crimes commis dans la journée du

10 aoüt , el autres crimes y relatifs, circons
lances et dépendances. Ce tribunal, divisé en
deux sections , devait juger en dernier ressort
et sans appel. Tel fut le premier essai du tri
bunal révolutionnaire , et la premiere accélé

ration donnée par la vengeance aux formes d<'
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la justice. Ce tribunal fut appelé tribunal du
17 aoút,

On ignorait encore l'effet procluit aux armées
par la derniere révolution , et la maniere dont
avaient été accueillis les décrets du 10. C'était

la le point le plus important, et duquel dé
pendait le sort de la révolution nouvelle. La
fmutiere était toujours partagée en trois corps
d'armée, celui dn nord, du centre et du midi.
Luckner commandait au nord, Lafayette au
cent re, et Montesquiou au m idi. Depuis les
malheureuses affaires de Mons et de Tournai,
Lu clmel' , pressé par Dumouriez , avait encore
essayé l'offensive sur les Pays-Bas , mais il s'é
tait retiré, et, en évacuant Conrtrai, il avait
brillé les faubourgs, ce qui était devenn un
grave motif d'accusation contre le ministere a
la veille de la déchéance. Depuis, les armées
étaient clemeurées dans la plus complete inac
tion, vivant dans des camps retranchés, et se
bornant acle légéres escarmouches. Dumouriez ,
en quittaut le ministere , s'était rendu comme
lieutenant-général aupres de Luekner, et avait
été mal accueiUi a l'armée , ou dominait I'esprit
du partí Lafayette. Luckner, tout-a-fait soumis
dans le moment a cette influence, relégua
Dumouriez dans l'un de ces camps, eelui de
Manlde , et l'y laissa , avec un petit nombre de
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troupes, s'occuper a des retranchements et a
des escarmouches.

Lafayette, voulant, a cause des dangers du
roi , se rapprocher de Paris, désirait prendre
le commandement du nord. Ceper.dant il ne
voulait point quitter ses trollpes, dont il était
tres-aimé , et il convint avec Luckner de chan
ger de position, chacun avec sa division , et de
décamper tous les deux, l'un pour se porter
au nord , l'autre au centre. Ce déplacement des
armées , en présence de l'ennemi, aurait pu avoir
des dangers, si tres - heureusement la gllerre
n'eút été complétement inactive.Luclmer s'é

tait donc rendu a Metz , et Lafayette aSedan.
Pendant ce mouvement croisé , Dumouriez,
chargé de suivre avec son petit corps I'arrnée

de Luckner , alaquelle il appartenait, s'arréta
tout-a-coup en présence de I'enuerni , qui avait
fait menace de l'attaquer ; et il fut oLligé de
derneurer dans son camp, SO\lS peine d'ouvrir
l'entrée de la Flandre au duc de Saxe-Teschen.
11 réunit les autres généraux qui occupaicnt
aupres de lui des camps séparés; il s'entcndit
avcc Dillon , qui arrivait avec une portion de
l'arrnée de Lafayette, et provoqua un conseil
de guerre a Valenciennes , pour justifier, par
la nécessité , sa désobéissauce a Luckner. !len..;

dant ce temps, Ludmer était arrivé ;1 Metz ,
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Lafayette a Sedan; et sans les événements du
10 aoút , Dumouriez allait peut-étre subir une

arrestation et un jugement militaire , pOUl son
refus de marcher en avant,

Telle était la situation des armées, lorsque
la nouvelle du renversement du tróne y fut
connue. Le prernier soin de l'assemblée légis
lative fut d'y envoyer, comme on I'a vu , trois
cornmissaires , pour porter ses décrets , et faire
préter le nouveau serment aux troupes. Les
trois commissaires, arr'ivés a Sedan, furent re
({LIS' par la municipalité, qui tenait de Lafayette
l'ordre de les faire arréter. Le rnaire les inter
rogea sur la scene du 10 aoút , exigea le récit

de tous les événemeuts , et déclara , d'apres les

secretes instructiorrs de Lafayette, qu'évidem
ment l'assemblée législative n'érait plus libre

lorsqu'elle avait prononcé la suspension du roi ;
que ses commissaires n'étaient que les envoyés
d'une troupe factieuse , et qu'ils allaient étre

enferrnés au 110m de la constitution. Ils furent
en effet emprisonnés ; et La fayett e , pour mettre
a couvert les exécuteurs de cet ordre, le prit
sous sa propre responsabilité. Immédiatement
apres , iI fit renouveler dans son armée le ser
ment de fidélité ala loi et au roi , et ordonna
qu'il fut répété dans tous les corps sournis a
son eommandement. II eomptait sur soixante-

111. 3
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quinze départements, qui avaient adhéré a sa
lettre du 16 juin, et il se proposait de ten ter
un mouvement contraire a celui du 10 aoút.
Dillon , qui était aValenciennes sous les ordres
de Lafayette, et qui avait un cornmandement
supérieur aDumouriez, obéitá son général en
chef, fit préter le serrnent de fidélité a la loi et
au roi, et enjoignit aDumouriez d'en faire de
mérne dans son camp de Maulde. Dumouriez ,
jugeant mieuxl'avenir, et d'ailleurs irrité con
tre les feuillants, sous l'empire desquels il se
trouvait, saisit eette oeeasion de leur résister

et de gagner la faveur du gouvernement nou
vean, en refusant le serrnent pour lui et pOllr
ses troupes.

Le 17, le jour méme oú le nouveau tribu
nal criminel fut si tumultueusement établi , on
apprit par une lettre que les commissaires en
voyés a l'arrnée de Lafayette avaient été arre
tés par ses ordres , et que l'autorité législative
était méconnue. Cette nonvelle répandit encore
plus d'irritation que d'alarme; les eris eontre
Lafayette retentirent avee plus de force que
jamais, On demanda son accusation, et on re
procha al'assemblée de ne pas I'avoir pronon
cée plus tót, Sur-le-champ un décret fut rendu
eontre le département des Ardennes; de nou
veaux commissaires furent dépéchés avec les
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mémes pouvoirs que les précédents jet avec la
commission de faire élargir les troisprison
niers. On envoya aussi d'autres commissaires a
l'armée de Dillon. Le 19 au matin, l'assem
blée declara Lafayette traitre a la patrie, et
lanca contre lui un décret d'accusation.

La circonstance était grave, et, si cette ré
sistance n'était pas vaineue, la nouvelle révo
lution se trouvait avortée. La France , partagée
entre les républicains de l'intérieur et les cons
titutionnels de l'armée , demeurait divisée en
présence de l'ennerni , également exposée a
l'invasion et a une réaction terrible. Lafayette
devait détester dans la révolution du JO aoút ,
l'abolition de la eonstitution de 9J, l'accorn
plissemeut de toutes les prophéties aristoera
tiques, et la justification de tons les reproches
que lacouradressait ala liberté. Il ne devait voir,
dans eette victoire de la démocr:.rtie, qu'une
anarchie sanglante et une confusion intermi
nable. Pour nous, cette confusion a en un
terme, et le sol au moins a été défendu contre
fétl'anger; pour Lafayette, l'avenir était ef
frayant et inconnu ; la défense du sol était pen
praticahle au milieu des convulsions politiques,
et il devait éprouver le désir de résister a ce
chaos, en s'armant contre les deux ennemis
extérieur et intérieur. Mais sa position était

3.
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difficile, et il n'eñt été donné a aucun homme
de la surmonter. Son armée lui était dévouée ,
mais les armées n'ont point de volonté person
nelle, et ne peuvent avoir que ceBe qui leur est
communiquée par l'autorité supérieure. Quand
une révolution éclate avee laviolence de 89,
alors , entrainées aveuglément, elles manquent
al'aneienne autorité, paree que la nouvelJe im
pulsion est la plus forte ; mais il n'en était pas
de méme ici. Proscrit, frappé d'un décret , La
fayette ne pouvait, avee sa seule popularité mi
litaire, soulever ses troupes contre l'autorité de
l'intérieur , et , avec son impulsion personnelle,
combattre I'impulsion révolutionnaire de Paris.
Plaeé entre deux ennemis, et incertain sur ses
devoirs , il ne pouvait qu'hésiter. L'assemblée ,
au contraire, n'hésitant pas, e-nvoya décrets

sur décrets , et les appuyant par des commis
saires énergiques, dut l'emporter sur I'hésita
tion du géhéral et décider l'armée. En effet, les
troupes de Lafayette s'éhranlérent suceessive
ment , et parurent l'abandonner. Les autorités
civiles, intimidées , céderent aux nouveaux
commissaires. L'exemple de Dumouriez , qui se
déclara pour la révolution du JO aoút , acheva
de tout entrainer , et le général opposant de
meura seul avec son état-major , composé d'of
ficiers feuillants OH eonstitutionnels.
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Bouillé , dont l'énergie n'était pas. douteuse ,
Dumouriez, dont les grands talents ne sau
raient étre contestés, ne purent pas non plus
agir autrement ades époques différentes, et se
virent obligés de prendre la fuite. Lafayette ne
devait pas étre plus heureux. Écrivant aux di
verses autorités civiles qni l'avaient secondé

dans sa résistance , il prit sur lui la responsa
bilité des ordres donnés contre les commis
saires de l'assemblée , et quitra son camp le
20 aoút , avec quelques officiers, ses amis, et
se~ compagnons d'arrnes et d'opinion. Bureau
de Puzy, Latour-Maubourg, Larneth, l'accom
pagnaient. lis abandonnerent le camp, n'em
portant avec eux qu'un mois de Ieur solde, et
suivis de quelques domestiques. Lafayette laissa
tout en ordre dans son armée, et eut soin de
faire les dispositions nécessaires pour résister
aJ'ennemi, en cas d'attaque. Il renvoya quel
ql1es cavaliers qni l'escortaienr , pour ne pas
enlever a la France un seul de ses défenseurs ,
et le 21, il prit avec ses arnis le chemin des
Pays-Bas. Arrivés anx avant-postes autrichiens,
apres une route qui avait épuisé leurs chevaux,
ces prcmiers émigrés de la liberté furent arre
tés, eontre le droit des gens, et traités cornrne
prisonniers de guerreo La joie fut grande quand
le nom de Lafayette retentit dans le carop des
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coalisés, et qu'on le sut cáptif de la ligue aris
tocratique. Torturer l'un des premiers amis de
la révolution, et pouvoir imputer a la révolu
tion elle-mérne la persécution de ses premiers
auteurs , voir se vérifier tous les exces qu'on
avait prédits, c'était plus q u'il ne fallait pour
répandre une satisfaction universelle dans l'a
ristocratie européenne.

Lafayette réclama , pour lui et ponr ses amis ,
la liberté qui leur était due; mais ce fut en vain.
On la lui offrit au prix d'une rétractation , non
pas de toutes ses opinions, mais d'une seule,
cellequi était relative a l'abolition de la no
blesse. Il refusa, menacant meme , si on 'in ter
prétait faussement ses paroles, de donner un
démenti devant un officier public. II accepta
done les fers pour prix de sa constance, et alors
qu'il eroyait la liberté perdue en Enrope et en
Fraace.iil n'éprouva aucun désordre d'esprit ,
.et ne cessa pas de la regarder comme le plus
précieuxdes biens. Il la profcssa encare, et
devant les oppresscllrs qui le tenaientdans les
cachots , et devant ses anciensarnis qui étaient

demeurés en Franee. ce Aimez, écrivait-il a ces
derniers , airnez toujours la liberté, malgr-é se!)
orages , et servez votre pays. >. Que l'on com
pare cette défection a celle de Bouillé, sortant
de son pays pour y reutrer avec les souverains
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ennemis; a celle de Dumouriez ,se brouillant,
non par conviction, mais par humeur, avee la
Convention qu'il avait servie , et on rendra jus
tiee al'homme qui n'abandonne la France que
lorsque la vérité alaquelIe il croit , en est pros
erite, et qui ne va point ni la rnaudire , ni la
désavouer dan s les armées ennernies , mais qui
la professe et la soutient encore dans les ca
chots.

Cependant ne blámons pas trap Dumouriez,
clont on va bientót appréeier les mémorables
services. Cet homme flexible et habile avait par
faiternent deviné la puissance naissante. Aprés
s'étre rendu presque indépendant par son re
fus d'obéir aLuckner et de quitter le camp de
Maulde, apres avoir refusé le serment ordonné

par Dillon, il fut aussitót récompensé de son
dévouement par le commandement en chef des
armées du uord et du centre. Dillon , brave ,
impétueux , mais aveugle, fut d'abord destitué
pour avoir obéi a Lafayette; mais ji fut réin

tégré dans son cornrnanrlement par le crédit
de Dumouriez, qui, voulant arriver ason but,
et blesser , en y marchant , le moins d'hommes
possible, s'empressa de l'appuyer aupres des
commissaires de l'assernblée. Durnouriez se
trouvait done général en chef de toute la fron
tiere, depuis Metz jusqu'a Dunkerque. Luckner
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était aMetz avec son armée autrefois du nord.
Inspiré d'ahord par Lafayette, il avait paru ré
sister au ] o aoút ; rnais, cédant bientót a son
arrnée et aux comrnissaires de l'assernblée , il
adhéra aux décrets , el, apres avoir pleuré en
care, obéit ala nouvelle impulsion qui lui était
commnniquée.

Le JO aoút , et I'avancement de la saison ,
étaient des motifs pour décider la coalition a
pousser enfin la guerre avec activité. Les dis
positions des puissances n'étaient point chan
gées a l'égard de la France. L'Angleterre, la
Hollande , le Danernarck et la Suisse prornet
taient toujours une stricte neutralité. La Suéde ,

depuis la mort de Gustave , y revenait sincere
ment : les principautés italiennes étaient fort

malveillantes pour nous, mais heureusement
tres-impuissantes. L'Espagne ne se prononcait
pas encore, et demeurait livréc ades intrigues
contraires. Bestaient pour ennernis prononcés
la Russie et les deux principales cours d'Alle
magne. Mais la Russie s'en tenait encore a de
mauvais procédés , et se bornait a renvoyer

notre ambassadeur. La Prusse et I'Autriche
portaient seules leurs armes sur nos frontieres ..
Parrni les états allernands , il n'y avait que les
trois électeurs ecclésiastiques, et les landgraves

des deux Hesses, qui eussent pris une part ac-
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tive a la coalition : les autres attendaient d'y
étre contraints. Dans cet état de choses , cent
trente-huit rnille hommes parfaitement organi
sés et disciplines menacaient la France, qui ne
pouvait en opposer tout au plus que cent vingt
mille, disséminés sur une frontiere immense ,
"ne formant sur aucun paint une masse suffi
sante, privés de Ieurs officiers, n'ayant aucuue
confiance en eux-rnérnes et dans leurs chefs , et
jusque - la toujours battus dansla guerre de
postes qu'ils avaient soutenue. Le projet de la
coalition était d'envahir hardiment la France
en pénétrant par les Ardennes, et en se por
tant par Chálons sur Paris. Les deux souverains
de Prusse et d'Autriche s'étaient rendus en per-"
sonne a Mayence. Soixante mil1e Prussiens ,
héritiers des traditions et de la gloire de Fré
déric , s'avancaient en une seule colonne sur
notre centre; ils marchaient par Luxembourg
sur Longwy. Vingt mille Autrichiens , comman
dés par le général Clerfayt, les soutenaient a
droite en occupant Stenav, Seize mille Autri
chiens, sous les ordres du prince de Hohenlohe
Kirchberg, el dix mille Hessois, flanquaient la
gauche des Prussiens. Le duc de Saxe-Teschen
occupait les Pays-Bas, el en menacait les places
fortes. Le prince de Condé, avec six mille érni
grés francais , s'était porté vers Philipsbourg.
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Plusieurs autres eorps d'émigrés étaient répan

dus dans les diverses armées prussiennes et
autriehiennes. Les cours étrangéres , qui ne
voulaient pas en réunissant les émigrés leur
laisser acquérir trop d'influence, avaient d'a
bord eu le projet de les fondre dans les régi
ments allemands, et eonsentirent ensuite a les
laisser exister en corps distinets, mais répartis

entre les armées coalisées. Ces eorp.s étaient

pleins d'officiers qui s'étaient résignés a deve
nir soldats ; ils formaient une cavalerie bril
lante, mais plus propre a déployer une grande
valeur en un jour périlleux, qu'a soutenir une
longue eampagne.

Les armées francaises étaient disposées de
la maniere la plus malheureuse pour résister
a une telle masse de forces. Trois généraux,
Beurnonville , Moreton et Duval, réunissaient
trente mille hommes en trois eamps séparés,
a Maulde, Manbeuge el Lille. C'étaient la tou
tes les ressources francaises sur la frontiere du
nord et des Pays- Bas. L'armée de Lafayette ,
désorganisée par le départ de son général, el
livrée a la plus grande incertitudc de senti
ments , campait a Sedan, forte de vingt-trois
mille hommes. Dumouriez allait en prendre le
commandement. L'armée de Luckner, eompo
sée de vingt milIe soldats , occupait Metz, el
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venait , comme toutes les autres , de reccvoir
un nouveau général, c'était Kellermann. L'as
semblée , mécontente de Luckner, n'avait ce
pendant pas voulu le destituer ; et, en donnant
son commandement a Kellermann, elle luí
avait, sous le titre de généralissime, conservé
le soin d'organiser la nouvelle armée de re
serve, et la mission purement honorifique de
conseiller les généraux. Restaient Custine , qui,
avec quinze mille hommes, occupait Landau,
et enfin Biron, qui, placé dans l'Alsace avee
trente mille hommes, était trop éloigné du
principal théátre de la guerre pour influer sur
le sort de la campagne.

Les deux seuls rassemhlements placés sur
la eencontre de la grande armée des coalisés,
étaieut les vingt-trois mille hommes délaissés

par Lafayette, et les víngt mille de Keller
mann, rangés autour de Metz. Si la grande ar
mée d'invasion , mesurant ses mouvements él
son hut, eút marché rapidement sur Sedan,
tandis que les troupes de Lafayette, privées
de genéral, livrées au désordre , et n'ayant pas
encere été saisies par Dumouriez ,étaient sans
ensemble et sans direction , le principal corps
défensif eút été enlevé , les Ardennes auraient
été ouvertes, et les autres généraux se seraient
vus obligés de se replier rapidement pour se
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réunir derriére la Marne. Peut-étre n'auraient
ils pas eu le témps de venir de Lille et de Metz,
a Chálons et a Reims; alors Paris se trouvant
découvert , il ne serait reste au nouveau gou
vernernent que l'absurde projet d'un camp sous
París, ou la fuite au-dela de la Loire,

Mais si la France se défendait avec tout le
désordre d'une révolution, les puissances étran
geres aUaquaient avec loute l'incertirude et la
divergence de vues d'nne coalition. Le roí de
Prusse , enivré de l'idée d'une conquéte faeile,
flatté, trompé par les émígrés, qni lui présen
taient l'invasion eomme une simplepromenade
militaire , voulait l'expédition la plus hardie,
Mais il y avait encore trop de prudenee a ses
cótés , dans le duc de Brunswick , pour que sa
présomption eút au moins l'effet henreux de
1'audace et de la promptitude. Le duc de Bruns
wick , qui voyait la saison tres-avancée , le pays
tout autrement disposé que ne le disaient les
émigrés, qni d'ailleurs jugeait de I'énergie ré
volutionnaire par l'insurrection du 10 aoüt ,
pensait qu'il valait mieux s'assurer une solide
base d'opérations sur la Moselle, en faisant les
siéges de Metz et de Thionville, el remettre a
la saison prochaine le renouvellement des hos
tilités, avec l'avantage des conquétes précé
dentes. Cette lutte entre la précipitation da
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souverain et la prudence du général, la lenteur
des Autrichiens , qui n'envoyaient sous les 6,,·
dres du prince de Hohenlohe, que dix - huit
mille hommes au lieu (le cinquante, empé
cherent tout mouvement décisif. Cependant
I'armée prussienne continua de marcher vers
le centre, et se trouva le 20 devant Longwy,
l'une des places fortes les plus avancées de
cette frontiére,

Durnouriez , qui avait toujours cru qn'une
invasion dans les Pays-Bas y ferait éclater une
révolution, et que cette diversion sauverait la
France des attaques de l'Allemagne, avait tout
préparé pour se porter en avant, le jour méme
00. il recut sacommission de général en chef
des deux armées. Déjá iI allait prendre I'offen
sive contre le prince de Saxe-Teschen, lorsque
Westermann, si actif au 10 aoút , et envoyé
comme cornmissaire a l'armée de Lafayette,
vint lui apprendre ce qui se passait sur-le théá
tre de la grande invasión. Le 22, Longwy avait
ouvert ses portes aux Prussiens , aprés un bom
bardement de quelques heures. I"e .désordre
de la garnison et la faiblesse dn commandant
en étaient la cause. Fiers de cette conquéte et
de la prise de Lafayette , les Prussiens pen
chaient plus que jamais pour le projet d'une
prompte offensive. L'armée de Lafayette était
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perdue si le nouveau général ne venait la ras
surer par sa présence , et en diriger les rnou
vements d'une maniere utile.

Dumouriez abandonna done son projet fa
vori , et , le 25 OH le 26, se rendit aSedan, oú
sa présence n'inspira d'abord parmiles troupes
que la haine et les reproches. II était l' ennemi
de Lafayette qu'on chérissait encore. On luí
attribuait d'ailleurs cette guerre malheureuse ,
paree que c'est sous son ministere qu'elle avait
été déclaréez enfin ilétait considéré comme un
homme de plume , et point du tout comme
un homme de guerreo Ces propas circulaient
partout dans le camp, et arrivaient souvent
jusqu'a l'oreille du général. Dumouriez ne se
déconcerta paso Il comrnenca par rassurer les
troupes , en affectant une contenance ferme
et tranquille, et bientót il leur fit sentir I'in
fluence d'un commandement plus vigoureux.
Cependant la situation de vingt- trois mille
hommes désorganisés, en présence de quatre
vingt mille parfaitement disciplinó, était tout
a-fait désespérante. Les Prussiens , apres avoir
pris Longwy,· avaient bloqué Thionville , et
s'avan<,;aientsur Verdun, qui était beaucoup
moins capable de résister que la place de
Longwy.

Les généraux, rassemhlés par Dumouriez ,
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pensaient tous qu'il ne faHait pas attendre les
Prussiens aSedan, mais se retirer rapidement
derriere la Marne , s'y retrancher le mieux pos
sible , pour y attendre la jonetion des autres
armées, et pour couvrir ainsi la capitale , qui
n'était séparée de l'ennemi que par quarante
lieues. Ils pensaient tous que, sion s'exposait
a étre battu en voulant résister a l'invasion ,
la déroute serait complete, que l'armée démo

ralisée ne s'arréterait plus depuis Sedan jusqu'a
Paris, et que les Prussiens y mareheraient di
rectement el a pas de vainqueur. Telle était
notre situation militaire , et l'opinion qu'en
avaient nos généraux.

L'opinion qu'on s'en formait a Paris n'était
pas meilleure, et l'irritation eroissait avee le
danger. Cependant eette irnmense capitale, qni
n'avait jamáis vu l'ennemi dans son sein , et
qui se faisait de sa propre puissance une idée
proportionnée a son étendue et a sa popula
tion, se fignrait difficilement qu'on pút péné
trer dans ses murs; elle redoutait beaucoup
moins le péril militaire qu'elle n'apereevait
pas, et qui était encore loin d'elle , que lepéril

. d'une réaetion de la part des royalistes mo
mentanéroent abattus, Tandis qu'a la frontiere
les généraux ne voyaient que les Prussiens , a
l'intérieur on ne voyait que les aristocrates ,
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conspirant sourdement pour détruire la liberté.
On se disait (lue le roi était prisonnier, mais

que son parti n'en existait pas moins, et qu'il
eonspirait, comme avant le 10 aoút , pour ou- .
vrir Paris a l'étranger. On se figurait toutes
les grandes maisons de la capitale remplies de
rassemblements armés, prérs a en sortir au
premier signal, a délivrer Louis XVI, a s'em
parer de l'autorité , et a livrer la France sans
défense au fer des émigrés et des coalisés.
Cette correspondance entre l'ennerni intérieur
et l'ennemi extérieur occupait tous les esprits.
Li faut , disait - 011, se déliorer des trattres , et
déja se formait I'épouvantable idée d'irnruoler

les vaincus , idée qui chez le grand nombre
n'était qu'un mouvement d'imagination, et qui,
chez quelques ho!?mes, ou plus sanguinaires,
ou plus ardents, OH plus a portée d'agir, pou
vait se ehanger en un projet réel et medité.

On a déja vu qu'il avait été question de ven
gel' le peuple des coups recus dans la jonrnée
du 10; et y'n'il s'était élevé entre l'assemblée
et la commune une violente querelle au sujet
du tribunal extraordinaire. Ce tribunal, qui
avait déja fait tomber la tete de Dangremont
et du malheureux Laporte , intcndant de la
liste civile , n'agissait point assez vite au gré
d'un peuple furieux et exalté, qui voyait des
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ennemis partout, Il lui fallait dés formes plus
promptes pour punir les traüres , et il deman
dait surtout le jugement des prévenus déférés
a la haute cour d'Orléans. C'étaient, pour la
plupart, des ministres et de hauts fonction
naires, accusés , comme OH sait , de prevarica
tion. Delessart, le ministre des affaires étran

geres, était du nombre. On se récriait de tous

cótés contre la lenteur des procédures, on

voulait la translation des prisonniers a Paris ,
ct leur prompt jugement par le tribunal du J 7
aoút. L'assemblée consultée a cet égard, ou
plutót sommée de céder au vceu général, et
de rendre un décret de translation, avait fait

une courageuse résistance. La haute eour na
tionale était, disait-elle , 'un établissement cons
titutionnel, qu'elle ne pouvait changer, paree
qu'elle n'avait pas les pouvoirs constituants, et
paree que le droit de tout accusé était de n'é
tre jugé que d'aprés des lois antérieures. Cette
question avait de nouveau soulevé des nuées
de pétitionnaires , el l'assemhlée eut a résister
a la fois a une minorité ardente , a la com
mune , et aux sections déchainées. Elle se con

tenta de rendre plus expéditives quelques for
mes de la procédure, rnais elle décréta que
les accusés aupres de la haute cour derneure
raient aOrléans, et ne seraient pas distraits de

JII. 4
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la juridiction que la constitution leur avait
assurée.

II se formait ainsi deux opinions: l'une qui
voulait qu'on respectát les vaincns, sans dé
ployer pourtant moins d'énergie contre l'étran
gel', et l'autre qui voulait qu'on immolát d'a
bord les ennemis cachés , avant de se porter
eontre les ennemis armés qui s'avancaient sur
Paris. Cette derniére pensée était moins une
opinión qu'un sentiment aveugle et féroce ,
composé de peur et de colere , et qui devait
s'accroitre avec le danger.

Les Parisiens étaient d'autant plus irrités que
fe péril était plus grand pour Ieur vil/e, foyer de
toutes les insurrections , et but principal de la
marche des armées eunernies. lis accusaient
l'assemblée, eomposée des députés des dépar
ternents , ele vouloir se retirer dans les pro
vinces, Les girondins surtout , qui apparte
naient pour la plnpart aux provinces un midi ,
et qniformaient cette majorité rnodérée, odieuse
a la commune, les girondins étaieut accusés
de vonloir sacrifier Paris, par haine pour la ca
pitale. On Ieur supposait ainsi des sentiments
assez naturels , et que les Parisiens pouvaient
croire avoir provoqnés; mais ces députés ai
maient trop sincerernent leur patrie et Ieur
cause pon!' songer a abandonner Paris. 1/ est



ASSEMBLÉE LÉGISLA TIVt: \ 1 ';92). 5,

vrai qu'ils avaient toujours pensé que, le nord
perdu, on pourrait se replier sur le midi; il
est vrai que, dans le moment mérne , quelques
uns d'entre eux regardaient comme prudent
de transporter le siége du gouvernement au
dela de la Loire; mais le désir de sacrifier une
cité odieuse, et de transporter le gouverne
ment dans deslieux oú ils en seraient maitres ,
n'était point dans leur cceur. JIs avaient t1'op
d'élévation dans l'áme , ils étaient d'ailleurs
encore trop puissants, et comptaient trop sur
la réunion de la prochaine convention, pour
songer déja a se détacher de Paris.

On accusait donc a la fois leur indulgence
pour les traitres , et leur .indifférence pour les
intéréts de la capitale. Forcés de lutter contre
les hommes les plus violents, ils devaient ,
mérne en ayant le nombre et la raison pour
eux , céder a I'activité et al' énergie de leurs
adversaires. Dans le conseil exécutif', ils étaient
cinq contre un, cal', outre les trois ministres
Servan, Claviere et Roland, pris dans leur
sein .Ies deux autres , Monge et Lehrun , étaient
aussi de leur choix. Mais le seul Danton , qui,
sans érre leur ennemi personnel, n'avait ni
leur modération ni leurs opinions , le seul
Danton dominait le conseil, el leur enlevait
toute iníluence. Tandis que Claviere táchait

[l·
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de réunir quelqnes ressources financieres , que
Servan se hátait de procurer des renforts aux
généraux, que Roland répandait les circulaires

les plus sages pour éclairer les provinces, diri
gel' les autorités locales, empécher leurs empié
tements de pouvoir, el arréter les violences
de toute espece , Danton s'occupait de placer
dans l'administration toutes ses créatures. II en
voyait partout ses fideles cordeliers, se procn
rait ainsi de nombreux appuis, el faisait par
tager a ses amis les profits de la révolution.

Entrainant ou effrayant ses collegues, il ne trou
vait d'obstacle que dans la rigidité inflexible
de Roland, qni rejetait souvent 011 les mesu
res ou les sujets qu'il proposait. Danton en était
contrarié, sans rom pre néaumoins avec Rolanrl ,
et il táchait d'ernporter le plus de nominations
on de décisions possibles.

Danton, dont la véritable dornination était

dans Paris , voulait la conserver, et il était bien
décidé aernpécher toute translation au-dela de
la Loire. Doué d'urie audace extraordinaire ,
ayant proclamé l'insnrrection la veille du 10

aoút , lorsque tout le monde hésitait encore ,
il n'était pas homme a reculer , et il pensait
qu'il fallait s'ensevelir dans la capitale. Maitrc
du conseil, lié avec Marat et le comité de sur
veillance de la commune , écouté dan s tOIlS les
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clnbs , vivant enfin au milieu de la multitude ,
comme dans un élément qu'íl soulevait a vo
Ionté , Danton était l'hornme le plus puissant
de Paris; et cette puissance fondée sur un na
turel violent, qui le mettai t en rapport avec les
passions du peuple, devait étre redoutable aux
vaincus. Dans son ardeur révolutionnaire , Dan

ton penchait pOli!' toutes les idées de vengeance
qlle repoussaient les girondins. Il était le chef
de ce partí parisien qui se disait : (( Nous ne re
(( culerons pas, nous périrons dans la capitale et
« sous ses ruines; mais nos ennemis périront

., (( avant uous.sáinsi se préparaient dans les ames
d'épouvantables sentimcnts, et des scenes hor
ribles allaient en étre l'affreuse conséquence,

Le 26, la nouvelle de la prise de Longwy se
répandit avec rapidité , et causa dans Paris une
agitatíon générale. On disputa pendant toute
la journée sur sa vraisemblance; enfin elle ne
put étre contestée, et on sut que la place avait
ouvert ses portes apres un bombardement de
quelques heures, La fermentation fut si grande,
que l'assemblée décréta la peinede mort con

tre quíconque proposerait de se rendre dans
une place assiégée. Sur la demande de la com
mune, on ordonna que Paris et les départe
ments voisins fourniraient, sous quelques jours ,
trente rnille hommes armés et équipés. L'en-
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thousiasme qui régnait rendait cet enrólement
facile, et le nombre rassurait sur le danger.
On ne se figurait pas que cent mille Prus
siens pussent l'ernporter sur quelques millions
d'hommes qui voulaient se défendre. On tra
vailla avec une nouvelle activité au camp sous
Paris, et toutes les femmes se réunirent dans
les églises pour contribuer a préparer les effets
de campernent.

Danton se rendit a la commune, et SUJO sa
proposition, on eut recours aux moyens les
plus extremes. On résolut de faire dans les sec
tions le recensement de tous les illdigents, de
leur donner une paie el des armes; on 01'

donna en cutre le désarmernent et I'arrestation
des suspecls, el on réputa tels, tous les signa.
taires de la pétition coutre le 2.0 juin , et contre
le décret du camp sous Paris, Pour opérer ce
désarmement et cette arrestation , on imagina
les visites domiciliaires, qu'on organisa de la
maniere la plus effrayante. Les barrieres de
vaient étre fermées pendant 48 heures, a par
tir du 2.9 aoüt au soir, et aucune permission
de sortir ne pouvait étre délivrée pour aucun
motif. Des pataches étaient placées sur la ri
viere, pOllr empécher toute évasion par cette is
sue. Les communes environnantes étaient char
gées d'arréter quiconque serait surpris dan s la
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campagne ou sur les routes, Le tambourde
vait annoncer les visites, et ace signal, chaqué
citoyen était tenu de se rendre chez luí, sous
peine d'étre traité cornme sllspect de rassem-

., blement, si on le trouvait chez autrui. Pour cette
raison , toutes les assemblées de section , el le
grand tribunal lui-méme , devaient vaquer pen
dant ces deux jours. Des commissaires de la
commune, assistés de la force arrnée, avaient
la míssion de faire les visites, de s'emparer des
armes, et d'arréter les suspeets, c'est-á-dire
les signataires de toutes les pétitions déjá dé
sígnées, les prétres non assermentés , les ci
toyens qui mentiraient dans leurs déclarations ,
eeux eontre lesquels il existait des dénoncia
tions , etc., etc... A dix heures du soir , les voi
tures devaient eesser de circuler, et la ville étre
illuminée pendant.toute la nuit,

Telles furent les mesures prises pour arréter,
dit-on , les mauvais citoyens qui se cachaient de
puis le 10 aotlt, Des le 27 au so ir, on cornmenca
ces visites, el UlI partí, livré a la dénonciation
d'un autre , fut exposé a étre jeté tout entier

dans les prisous. Tout ce qui avait.appartenu
a l'ancienne cour, ou par les emplois, ou par
le rang, ou par les assiduités au chateau , tout
ee qui s'était prononcé pour elle lors des divers
rnouvements royalistes, tous ceux qui avaient de
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láches ermernis , capables de se ven gel' par une
dénonciation, furent jetés dans les prisons au
nombre de douze ou quinze mille individus. C'é
tait le comité de surveillance de la commune qui
présidaij.a ces arrestations, et les faisait exécuter
sous ses yeux. Ceux qu'on arrétait étaient con
duits d'abord de leur demeure au comité de leur
section, et de ce comité acelui de la commune.
La, ils étaient brievement questionnés sur leurs
sentirnents et sur les actes qui en prouvaient
le plus on moins d'énergie. Souvent nn seul
membre du comité les interrogeait, tandis que
les autres membres, accablés de plusieurs jours
de veille, dormaient sur les chaises ou sur les
tables. Les individus arrétés étaient ¡)'aIJOl:d dé
posés a l'Hótel-de-Ville, et ensuite distribués

dans les prisons, oú il restait encore quelque
place. La, se trouvaient enfermées toutes les
opinions qui s'étaient succédé jusqu'au 10 aoút,

tons les rangs qui avaient été renversés , et de
simples bourgeois déjá estirnés aussi aristocrates
que des ducs et des princes.

La terreur régnait dans Paris. Elle était chez
les républicains menacés par les arrnées pl'llS

siennes , et chez les roya listes menacés par les
républicains. Le. comité de déjense générale,
établi dans l'assemblée , pour aviser aux moycns
de résister a l'ennemi , se réunit le 30, et appela
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dans son sein le conseil exécutif pour délibérer
sur les moyens de salut publico La réunion était
nombreuse, paree qu'aux membres du comité
se joignirent une fonle de députés , qui vou
laient assister aeette séance, Di vers avis fnrent
ouverts. Le ministre Servan n'avait aucune con
fiance dans les arrnées , et ne pensaít pas que
Dumouriez pút , avec les vingt-trois mille hom
mes que lui avait Iaissés Lafayette, arréter les
Prussiens. Il ne voyait entre eux et Paris au
cune position assez forte poul' leur tenir tete,
et arréter leur marche. Chacun pensait comrne
lui a cet égarrl , et apres avoir proposé de por
ter toute la population en armes sous les murs
de París, ponr y combattre avec désespoir , on
parla de se retirer au besoin a Saumur , pOllr
mettre, entre I'ennemi el les autorités déposi

taires de la souveraineté nationale , de nou
veaux espaces et de nouveaux obstacles. Ver
gniaud. Guadet, combattirent l'idée de quitter
Paris. Apres eux, Danton prit la parole.

( On vous propose, dit-il , de quitter París.
(1 Vous n'ignorez pas que, dans l'opinion des
«cnnemis, Paris représente la France, et que
« leur ceder ce point, c'est leur abandonner la
( révolution. Reculer c'est nous perdre. n faut
« done nous.maintenir ici par tous les moyens,
« et IlOUS san ver par l'audace.
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« Parmi les moyells proposés, aucun ne m'a
« semblé décisif Il faut ne pas se dissimuler la si
« tuation dans laquelle nous a placés le 10 aoút,
« Il nous a divisés en républicains et en royalis
« tes, les premiers peu nombreux , et les se
« conds beaucoup. Dans cet état de faiblesse,
« nous répuhlicains, nous sommes exposés a
« deux feux, celui de l'ennemi , placé au de
« hors , et celui des royalistes, placés au de
« dans. 11 est un directoire royal qui siége se
« cretement, aParis , et eorrespond avec l'armée
« prussienne. Vous di re oú il se réunit, qui
« le compose, serait impossible aux ministres.
« Mais pour le déconcerter, et ernpécher sa fu
« neste correspondance avec l'étranger, iifaut...
« il faut faire peur aux royalistes..... »

A ces mots, accompagnés d'un geste exter
minateur , l'effroi se peignit sur les visages. « Il
« faut, vous dis-je , reprit Danton, faire peur
« aux royalistes... C'est dans Paris surtout qu'il
« vous importe de vous maintenir , et ce n'est
« pas en vous, épuisant dans des combats in-
,j certains que vous y réussirez..... » La stupeur
se répandit aussitót dans le conseiL Aucun mot
ne fut ajouté a ces paroles, et chacun se retira
sans prévoir précisément, sans oser méme pé- ~

nétrer ce que préparait le ministre.
n se rendit immédiatement apres au comité
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de surveillance de la commune, qui disposait
souverainement de la personnede tous les ci
toyens, et 00. régnait Marat. Les collegues igno
rauts et aveugles de Marat étaient Panis et Ser
gent, déja signalés au 20 juin et au 10 aoüt ,
et les nornrnés Jourdeuil, Duplain , Lefort et
Leufant. La, dans la nuit du jeudi 30 aoút au
vendredi 31, furent médités d'horribles projets
contre les malheureux , détenus dans les pri
sons de Paris. Déplorable et terrible exernple
des ernporternents politiques! Danton que tou
jours on trouva sans haine centre ses ennemis
personnels , et souvent accessible a la pitié,
préta son audace aux horribles réveries de
Marat : ils forrnerent tous deux un complot
dont plusieurs siecles out donné l'exemple ,
mais qui, a la fin du dix-huitiéme, ne pent pas
s'expliquer par l'igoorance des temps et la féro
cité des moeurs. On a vu, trois années allpara.
vant , le nommé Maillard figurer a la tete des
femmes soulevées dans les fameuses jouruées

du 5 et du 60ctobre. Ce Maillard, ancien huís
sier , homme intelligent et sauguinaire, s'était

composé une bande d'hommes gl'Ossiers el pra.
pres atout oser, tels enfin qu'on les trouve daos
les classes 00. l'éducation n'a pas épuré les peo
chants en éclairant l'intelligence. II était connu
comme maitre de cette bande , el, s'il faut en
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croire une révélation récente, on I'avertit de se
tenir prét a agir au premier signal, de se pla
cer d'une maniere utile et süre , de préparer
des assommoirs , de prendre des précautions
pour empécher les cris des victimes, de se pro
curer du vinaigre, des bnlais de houx , de la
chaux vive, des voitures COl! vertes , etc.

Des cet instant , le bruit d'une terrible exé
cution ~e répandit sourdement. Les pal'ents des
détenus étaient dans les angoisses, et le com
plot, comme celui du 10 aoút , du 20 juin, et
tous les autres, éclatait d'avance par des signes
sinistres. De toutes parts, on répétait qu'il fal
Iait , par un exernple terrible, eEfrayer les cons
pirateurs quí du fond des prisons s' enteudaíent
avec l'étranger. 011 se plaígnait de la lentenr
du tribunal chargé de punir les coupables du
10 aoút , et on demandaít a grands cris une
prom pte justice. Le 31, l'ancíen ministre Mont
morín est acquiLté par le tribunal du J 7 aoút,
el on répand que la trahison est partout, el
que l'impunité des cJ'upables est assurée. Dans
la meme journée, OH assure qu'un condamné
a fait des révélations. Ces révélations portent
que dans la nuit les prisonniers doivent s'é
chapper des cachots , s'arrner , se répandre dans
la ville, y commettre d'horribles vengeances,
eulever ensuite le roí, et ouvrir París aux Prus-

•
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siens. Cependant les détenus qu'on accusait
tremblaient pOllr leur vie; leurs parents étaient
consternés, et la famille royale n'attendait qne
la morí au foud de la tour du Temple.

Aux Jacobins , dans les sections, au conseil de
la commune, dans la mil:!0rité de l'assemblée,
il était une fonle d'hommes qui croyaient a ces
complots supposés , et qui osaient déclarer lé
gitime l'extermination des détenus, Certes la
nature ne fait pas tant de monstres pour un
seul jour, el l'esprit de partí seul pent égarer
tant d'hommes ala fois ! Triste lecon ponr les
peuples ! on eroit a des dangers, on se per
suade qu'il fant les repousser; on le répete ,
on s'enivre , et tandis que certains hommes
proclament avee légereté qu'il fant frapper ,
d'autres frappent avec une audace sangui
nau-e,

IJe samedi Jer septembre, les quarante-huit

heures fixées pour la fermeture des barrieres
et l'exéeution des visites domiciliaires étaient
écoulées, et les commnnications furent reta
blies. Mais tout-a-coup se répand j dans la
journée , la nouvelle de la prise de Verdun.
Verdun n'est qu'investi, mais on croit que la
place est emportée, et qu'une trahison nouvelle
I'a livrée comme celle de Longwy. Danton fait
aussitót décréter par la cornruune , que le len-
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demain , '2 septembre, 00 battra la générale,
00 sonriera le tocsin , 00 tirera le canon d'a
larme , et que tous les citoyens disponibles se
rendront en armes au Champ-de-Mars , y cam
peront pendant le reste de la journée , etparti
ront le lendemain pour se rendre.sous les murs
de Verdun. A ces terribles appréts , il devient
évident qn'il s'agit d'autre chose que d'une
levée en masse, Des parents acconrent et fout
des efforts pour obtenir l'élargissement des dé
tenus. Manuel, le procureur-syndic, snpplié
par une femme généreuse, élargit, dit - 00 ,

deux prisonnieres de la famille Latrémouille.
Une autre femme, madame Fausse-Lendry ,
s'obstine a vouloir suivre dans sa captivité
son oncle l'abbé de Rastignac, et Sergent lui
répond: eNous faites une impruderrce; les pri
sons ne sont pas stlres, »

Le lendemain, '2 septembre, était un diman
che, et l'oisiveté augmentait le tumulte popu
laire. Des attrollpemeots nombreux se mon
traient partont, et on répandait que l'ennemi
pouvait étre a Paris sous trois jours. La com
mune informe l'assemblée des mesnres qu'elle
a prises, pOllr la levée en masse des citoyens.
Vergnialld, saisi d'un enthousiasme patriotique,
prend aussitót la parole, félicite les Parisieus
de leur cotlrage, les loue de ce qu'ils ont con-
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verti le zele des motions en un zele plus actif
et plus utile , celni des comhats. « II parait ,
« ajoute-t-il , qu~ le plan de I'ennemi est de
« marcher droit sur la capitale , en laissant les
« places fortes derriére lui. Eh bien! ce projet
« fera notre salut et sa perte. Nos arrnées , trop
« faibles pour lui résister, seront assez fortes
« ponr le harceler sur ses derriéres ; et tandis
« qn'il arrivera , poursuivi par nos bataillons,
« il trouvera en sa présence l'armée parisienne,
« rangée en bataille sous les murs de la capi
« tale; et , enveloppé la de toutes parís, il sera
« dévoré par cette terre qu'il avait profanée.
« Mais au milieu de ces espérances flatteuses ,
« ji est un dan gel' qu'il ne faut pas dissimuler,
« c'est celui des terreurs paniques. Nos ennemis
« y comptent, et sement rol' ponr les pro~

« duire ; et, vous le savez , il est des hommes
r pétris d'un limon si fangeux, qu'ils se dé
« composent a l'idée dn moindre danger. Je
« voudrais qu'on pút signaler cette es pece sans
« tune et a tigure humaine, en réu nir tOIlS les
« individus dans une rnéme ville , aLongwy par
«( exemple, qu'on appellerait la ville des láches,
(( et la, devenus l'objet de l'opprobre, ils ne
(1 semeraient plus l'épouvaute chez Ieurs con
« citoyens , ils ne leur feraient plus prendre des
« nains po ur des géants, et la poussiere qui
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« vole devant une compagnie de houlans pour
« des bataillons armés l

« Parisiens, c'est aujourd'hui qu'il faut dé
« ployer une grqude énergie l Pourquoi les te
« tranchemenrs du camp ne sont-ils pas plus
« avancés? Ou sont les Leches, les pioches , qui
« ont éIevé l'autel de la fédération, et nivelé le
« Champ-de-Mars P Vous avez manifesté une
« grande ardeur pour les fétes ; sans doute vous
« n'en montrerez pas rnoins pour les combats :
" vous avez chanté , céléhré la liberté; il faut la
« défendre! Nous n'avons plus a renverser des
« rois de bronze, mais des rois vivants et ar
« més de lenr puissance, Je demande donc
« que l'assemblée nationa]e donne le premier
« exemple, et envoie douze cornmissaires , non
« poar faire des exhortations, rnais poar tra
« vailler eux-mémes et piocher de leurs mains ,
« a la face de tous les citoyens. »

Cette proposition est adoptée avec le plus
grand enthousiasme. Danlon succede a Ver
gniaud, il faít part des mesures prises , et en
propase de nouvelles. « Une partie du peuple ,
« dit-il , va se porter aux frontieres , une autre
:( va creuser des retranchemen ts, et la troisieme
« avec des piques défendra l'intérieur de nos
« villes. Mais ce n'est pas assez : il faut envoyer
« partout des commissaires et des courriers
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tc ponr engager la France entiere aimiter Paris ;
« il fant rendre un décret par lequel tout ci
ce toyen soit obligé, sous peine de mort, de
« servir de sa personne, ou de remettre ses
« armes. --Danton ajoute : Le canon que vous
« allez entendre n'est point le canon d'alarme ,
« c'est le pas de charge sur les ennemis de la
« patrie. Pour les vaincre, pour les atterrer,
« que faut-il? DE L'AUDACE, t:NCORE DE L'AU

« DACE, ET TOUJOURS DE L' AUDACE. )

Les paroles et l'action du ministre agitent
profondément les assistants. Sa motion est
adoptée, il sort , et se rend au comité de sur
veillance. Toutes les autorités, tous les corps,
l'assemblée, la commune , les sections , les ja
cobins étaient en séance. Les ministres, réunis

a I'hótel de la marine, attendaient Danton
pour tenir conseil. La ville entiere était debout.
Une terreur profonde régnait dans les prisons.
Au Temple, la famille royale, que chaque
mouvement devait menacer plus que tous les
autres prisonniers, demandait avec anxiété la
cause de tant d'agitations. Dans les diverses
prisons, les geoliers semblaient consternes.
Celui de l'Abbaye avait des le matin fait sortir
sa femme et ses enfants. Lediner avait été servi
aux prisonniers deux heures avant l'instant ac
coutumé; tous les couteaux avaient été retirés

111. s
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de leurs serviettes, Frappés de ees circonstan
ces , .ils interrogeaient avec instanee leurs gar
diens , qui ne voulaient pas répondre. A deux
heures enfin la générale commence a battre,
le toesin SODne, et le canon d'alarme retentit
dans l'enceinte de la capitale. Des troupes de
eitoyens se rendent vers le Champ-de-Mars;
d'autres entourent la commune , l'assemblée,
et remplissent les places publiques.

Il y avait a l'Hótel-de-Ville vingt-quatre pré
tres, qui, arrétés acause de leur refus de préter
serment , devaient étre transférés de la salle du
dépót aux prisons de l'Abbave. Soit intention ,
soit effet du hasard, on choisit ce moment pour
leur translation. lIs sont plaeés dans six fiaeres ,
eseortés par des fédérés bretons et marseillais ,
et sont conduits au petit pas, vers le faubourg
Saint-Germain , en suivant les quais , le Pont
Neuf et la rue Dauphine. On les entoure, et
on les aceable d'outrages. Voilá , disent les fé
dérés , les conspirateurs qui devaient égorger
nos femmes el nos enfants , tandis que nous
serions ala frontiere. Ces paroles augmentent
encore le tumulte. Les portieres des voitures
étaient ouvertes; les malheureux prétres veu
lent les fermer pour se mettre 11 1'abri des
mauvais traitements , mais on les en empéche ,
et ils sont obligés de souffrir patiemrnent les
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coups et les injures. Enfin ils arrivent dans la
cour de l'Abbaye, oú se trouvait déjá réunie
une foule irnrnense. Cette cour conduisait aux
prisons, et communiquait avec la salle oú le
comité de la section des Quatre-Nations tenait
ses séances. Le premier fiacre arrive devant la
porte du comité, el se trouve entouré d'une
foule d'hommes furieux. Maillard était présent.
La portiére s'ouvre ; le premier des prisonniers
s'avance pour descendre et entrer au comité,
maisil est aussitót percé de mili e coups. Le
second se rejette dans la voiture , mais il en est
arraché de vive force, et immolé comme le
précédent. Les deux autres le sont aleur tour,
et les égorgeurs abandonnent la premiere voi
ture pour se porter sur les suivantes, Elles
arrivent l'une apres l'autrc dans la cour fatale,
et le dernier des vingt - quatre prétres est
égorgé, au milieu des hurlements d'une popu
lace furiense ".

Dans ce moment accourt Billaud-Varennes,
membre du conseil de la commune, et le seul,
entre les organisaleurs de ces massaeres , qui
les ait constamment approuvés, et qui ait osé
en soutenir la vueavec une cruauté intrépide.

~ Exeepté un seul , I'abbé Sicard, qui fut sauvé Pílr mi
rae/e.

5.
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n arrive revétu de son écharpe, marche dans
lé sang et sur les cadavres , parle ala fonle des
égorgeurs, et Iui dit : Peuple, tu immoles tes
ennemis, tu fais ton devoir. Une voix s'éleve
aprés celle de Billaud, c'est celle de Maillard :
11n'y a plus ríen á faire id ~ s'écrie-t-il , allons
aua: Carmes. Sa bande le suit alors , et ils se
précipitent tons ensemble vers l'église des Car
mes , oú deux cents prétres avaient été enfer
més. Ils pénetrent danS l'église, et égorgcnt
les malheureux prétres qui priaient le ciel , et
s'embrassaient les uns les autres a l'approche
de la mort. Ils demandent a grands cris l'ar
chevéque d'Arles , le cherchent, le reconnais
sent, et le tuent d'un coup de sabre sur le
cráne. Apres s'étre servis de leurs sabres, ils
emploient les armes a feu, et font des déchar-'
ges générales dans le fond des salles, dans le
jardin, sur les muns et sur les arbres, oú quel
ques-unes des victimes cherchaicnt ase sauver,

Tandis que le rnassacre s'achéve aux Carmes,
Maillard revient a l' Abbaye avec une partie
des siens. Il était couvert de sang et de sueur;
JI entre au comité de la section des Quatre
Nations, et demande du uin pOllr les braues
rraoailleurs qui délivrent la nation de ses en
nemis. Le comité trcmblant leur en accorde
vingt-quatre pintes.
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Le vin est servi dans la cour, et sur des
tables entourées des cadavres égorgés dans
l'aprés-midi. On boit, et tout-á-coup , mon
trant la prison, Maillard s'écrie : A l'Abbaye!
A ces mots, on le suit , et on atraque la porte.
Les prisonniers épouvantés entendent les hur
lements, signal de leur mort. Le geolier, sa
femme s'évanouissent. Les portes sont ouver
tes; les premiers détenus qui s'offrent sont
saisis, trainés par les pieds et jetés tout san
g,lants dans la cour. Tandis qu'on immole sans
distinction les premiers venus, Maillard el ses
affidés demandent les écrous, et les clefs des
diverses prisons. L'un d'eux , s'avancant vers
la porte du guichet, monte sur un tabouret,
et prend la parole. C( Mes amis , dit - il, vous
« voulez détruire les aristocrates , qui sont les
« ennemis du peuple et qui devaient égorger
C( vos femmes et vos enfants tandis que vous
ce seriez a la frontiere, Vous avez raison, sans
« doute; mais vous étes de bons citoyens ,
IC vous aimez la justice, et vous seriez déses
« pérés de tremper vos mains dans le sang in
« nocent.-Oui! oui! s'écrient les exécuteurs.
« -Eh bien! je vous le demande, quand vous
« vou\ez, sans rien entendre, vous jeter comme
« des tigres en fureur sur des hommes q ui
« vous sont inconnus , ne vous exposez-vous
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« pas a confondre les innocents avec les cou

« pables?» Ces paroles sont interrompues par
un des assistants, qui, armé d'un sabre , s'é
crie a son tour: « Voulez - vous, vous aussi ,
« nous eodormir? Si les Prussiens et les Au
(( trichiens étaient a Paris, chercheraienr-Ils
« adistinguer les coupables? J'ai une femme
« et des enfants que je De veux pas laisser en
« danger. Si vous voulez , donnez des armes a
«<ces coquins , nous les combattroos anombre
« égal, et avant de partir París en sera purgé. »

-11 á 'raison, il fautentrer , se disent les au
tres ;lls poussent et s'avancent, Cependant on
les arréte , et on les oblige a consentir a une
espéce de jugement. Il est convenu qu'on pren
dra le registre des écrous, que l'un d'eux fera
les fonctions de président, lira les noms , le
motífde la détention , et prononcera al'instant
mémesur le sortdo prisonnier. - Maillard !
Maillard président l s'écrient plusieurs voix; et
il entre aussitót en fonctions. Ce terrible pré
sident s'assied aussitót devant une table , place
sous ses yeux le registre des écrous, s'entoure
de quelques hommes pris au hasard pour don
ner leur avis, en dispose quelques-uns dans la
prison pour amener les prisonniers, el Iaisse
les autres a la porte pour consommer le mas
sacre. Afin de s'épargner des scenes de déses-

I
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poir, il est convenu qu'il prononcera cesmots :
Monsieur ala Force; et qu'alors , jeté hors du
guichet, le prisonnier ,sera livré , san s s'en dou
ter, aux sabres qui I'attendent,

On amene d'abord les Suisses détenus a l' Ab
baye ,et dont les officiers avaient été conduits
ala Conciergerie. - C'est vous, leur dit Mail
lard, qui avez assassiné le peuple au 10 aoñt.
-Nous étíons attaqués , répondent ces mal
heureux, et 110US obéissions a nos chefs. 
Au reste, reprend froidement Maillard, il ne
s'agit que de vous conduire a la Force.-Mais
les malheureux , qui avaient entrevu les sa
bres menacants de l'autre coté du guichet, ne
peuvent s'abuser. Il faut sortir , ils reculent,
se rejettent en arriero. L'un d'eux, d'une con
tenante plus ferme, demande oú il fant pas
ser. On lui ouvre la porte, el il se préeipite
tete baissée au milieu des sabres et des piques.
Les autres s'élancent apres lui, et subissent le
méme sort.

Les exécuteurs retournent a la prison, eu
tassent les femmes dans une méme salle, et
amenentde nouveaux prisonniers. Quelques
prisonniers aceusés de fabrication de faux as
signats, sont immolés les premiers. Vient apres
eux le célebre Montmorin, dont l'acquittement
avait causé tant de tumulte , et ne lui avait pas
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valu la liberté. Amené devant le sanglant pré
sident, il déclare que, sournis a un tribunal
régulier, il n'en peut reconnaitre d'autre.
Soit, répond Maillard, vous irez done a la
Force attendre un nouveau jugement.-L'ex
ministre trompé demande une voiture. On lui
répond qu'il en trouvera une a la porte. Il de
mande encore quelques effets, s'avance vers
la porte, et recoit la mort.

On améne ensuite Thierry, valet-de-chambre
du roi. Tel maüre tel valet, dit Maillard, et le
malheureux est assassiné. Viennent apres les
juges- de - paix Buob et Bocquillon, accusés
d'avoir fait partie du comité secret des Tuile
ries. Ils sont égorgés pour cette cause. La nuit
s'avance ainsi , et chaque prisonnier, enten
dant les ,huriements des assassins , croit tou
cher á sa derniére heure.

Que faisaient en ce moment les autorités
constituées , tous les eorps assemhlés , tous les
citoyens de Paris? Dans cette immense capi
tale, le calme, le tumulte, la sécurité, la ter
reur, peuvent régner ensemble, tant une par
tie est distante de l'autre. L'assemblée n'avait
appris que trés-tard les malheurs des prisons ,
et, frappée de stupeur, elle avait envoyé des
députés pour apaiser le peuple, el sauver les
victimes. La commune avait délégué des corn-
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missaires pour délivrer lesprisonniers pour
dette , et distinguer ce qu'elle appelait les inno
cents et les coupables. Enfin les jacobins, quoi
qu'en séance, et instruits de ce qui se passait,
semblaient observer un silence convenu, Les
ministres ,: réunis a l'hótel de la marine pour
former le conseil, n'étaient pas encore avertis,
etattendaient Danton qui se trouvait au co
mité de surveillance. Lecommandant-général
Santerre avait , disait-il a la commune , donné
des ordres, mais on ne lui obéissait pas, et
presque tout son monde était occupé a la
garde des barrieres. Il est certain qu'il y avait
des commandements inconnus et contradic
toires, et que tous les signes d'une autorité
secrete et opposée a l'autorité publique s'é
taient manifestés. A la cour de l'Abbaye, se
trouvait un poste de garde nationale , qui avait
la consigne de laisser entrer et de De pas Iais
ser sortir. Ailleurs, des postes attendaient des
ordres et ne les recevaient pas. Santerre avait
il perdu la raison comme au 10 aoüt , ou bien
était-il dans le complot? Tandis que des com
missaires, publiquement envoyés par la com
mnne, venaient conseiller le calme et arréter
le peuple, d'autres membres de la méme corn
mune se présentaient au comité des Quatre
Nations, qui siégeait a coté des massacres, et
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, disaient : Toutua-t-ii bien id comme aux Car

mes tJLa commune nous envoie pour vous of
4 frir des secours si vous en alJez besoin,

Les commissaires envoyés par l'assemblée
et par la commune, pour arréter les meur
tres, furent impuissants. lIs avaient trouvé une
foule immense qui assiégeait les environs de la
prison , et assistait a cet affreux spectacle aux
cris de vive la nation l Le vieux Dusaulx, monté
sur une chaise, essaya de prononcer les mots
de clémencesans pouvoir se faire entendre.
Bazire, plus adroit, avait feint d'entrer dans
le 'ressentiment de cette multitude , mais ne ffit
plus écouté des' qu'il voulut réveiller des sen
timents de miséricorde. Manuel, le procureur
de la commune, saisi de pitié, avait couru les
plus grands dangers sans pouvoir sauver une
seule victime, A ces nouvelles, la commune ,
un peu plas émue ,dépecha une seconde dé
putation pour calmer les esprits et éclairer le
peuple sur ses véritables intéréts. Cette députa
tion , aussi impuissante que la premiére , ne
put que délivrer quelques femmes et quelques
débiteurs,

Le massacre continue pendant cette horri
ble nuit. Les égorgeurs se succedent du tribu
nal dans les guichets, et sont tour-a-tour j u
ges et bourreaux. En méme temps ils boivent,
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et déposent sur une table leurs verres em
preints (le sango Au milieu de ce c:arnage, ils
épargnent eependant quelques victimes , et
éprouvent en le~ rendant a la vie une joie in
concevable. Un jeune homme, réclamé par
une section, et déclaré pur d'aristocratie, est
acquitté aux cris de vive la nation, et porté en
triomphe sur les bras sanglants des exécuteurs.
Le vénérable Sombreuil, gouverneur des In
valides, est amené a son tour, et condamné a
étre transféré ala Force. Sa filIe 1'a aperc;u du
milieu de la prison; elle s'élance au travers des
piques et des sahres , serre son pere dans ses
bras , s'attaehe a lui avec tant de force, sup
plie les meurtriers avec tant de larmes et un
aecent si déchirant, que leur fureur étonnée
est suspendue. Alors, comme pour mettre 11
une nouvelle épreuve eette sensibilité qui les
touche : Bois, disent-ils a eette fine généreuse,
bois da sang des ariscocratesiet: ils lui présen
tent un vase plein de sang : elle boit , et son
pere est sauvé. La filie de Cazotte est parve
nue aussi a envelopper son pere dans ses bras;
elle a prié eomme la généreuse Sombreuil, a
été irrésistible comme elle, el, plus heureuse ,
a obtenu le salut de son pere, sans qu'un prix
horrible ait été imposé a son amour, Des lar
mescoulent des yeux de ces hornmes féroees ;

"

.\
. ~~

"



,

76 RÉVOLUTION FRAN~AISE.

et ils reviennerrt encore demander des victi
mes! L'un d'entre eux retourne dans la prison
pour conduire des prisonniers a la mort; il
apprend que les malheureux qu'il venait égor
ger ont manqué d'eau pendant vingt-deux
heures, et iI veut aller tuero le geolier. Un au
tre s'intéresse a un prisonnier qu'il traduit au
guichet, parce qu'il lui a entendu parler la
langue de son pays. - Pourquoi es-tu ici? dit-il
a M. Journiac de Saint-Méard, Si tu n'es pas
un traitre , le président, qui n'est pas un SOl,

sama te rendre justice. Ne tremble pas, el" ré
ponds bien. - M. Journiac est présenté aMail
Iard , qui regarcle I'écrou. - Ah! dit Maillard,
c'est vous, M. Journiac, qui écriviez dans le
Journal de la cour et de la ville? - Non, ré
pond le prisonnier, c'est une calomnie; je n'y
ai jamais écrit. - Prenez garde de nous trom
per, reprend Maillard , car tout mensonge est
ici puni de mort, Ne vous eles-vous pas ré
cemment absenté pour aller a I'armée des
émigrés? - C'est encore une calomnie; j'ai un
certificar attestant que, depuis vingt-trois mois,
je n'ai pas quítté París. - De qui est le certi
ficat P la signature en est-elle authentique?
- Heureusement pour M. de Journiac, il Y
avait dans le sanguinaire auditoire un homme
auquel le signataire du certificat était person-
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neIlement connu. La sígnature est en effet vé
rifiée et déclarée véritable. - Vous le voyez
done, reprend M. de Journiac , on m'a calom
nié. - Si le calomniateur était ici , reprend
Maillard, une justice terrible en serait faite.
Maís répondez, n'avait-on aucun motif de vous
enfermer P - Oui , reprend M. de Journiac ,
j'étais connu pour aristocrate. - Aristocrate!
- Oui , aristocrate; mais vous n'étes pas ici
pour juger les opinions ; vous ne devez juger
que la conduite. La mienne est sans reproche;
je n'ai jamais conspiré; mes soldats, dans le
régiment que je commandais, m'adoraient, et
ils me chargerent a Nancy d'aller m'emparer
de Malseigne. - Frappés de tant de fermeté ,
les juges se regardent, et Maillard donne le
signal de grace. Aussitot des cris de vive la na
tionl retentissent de toutes parts. Le prison
nier est embrassé. Deux individus s'ernparent
de lui, et, le couvrant de leurs bras, le font
passer saín et sauf atravers la haie menaeante
des piques et des sabres. M. de Journiac veut
leur donner de l'argent, mais ils refusent, et
ne demandent qu'a l'embrasser. Un autre pri
sonnier, sauvé de mérne , est reconduit chez
luí avec le méme empressement, Les exécu
teurs, tout sanglants, demandent a étre té
moins de la joie de sa famille, et immédiate-,
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mentapres ils retournent au carnage. Dans cet
état convulsif, toutes les émotions se succe
dent dans le coeur de l'homme. Tour-a-tour
animal doux et féroce, il pleure OH _égorge.
Plongé dans le sang, il est tout-a-coup touché
par un beau dévouement , par une noble fer
meté ~ il est sensible a I'honneur de paraitre
juste, a la vanité de paraitre probe ou désin
téressé, Si dans ces déplorables journées de
septembre, on vit quelques-uns de ces sauva
ges devenus meurtriers et voleurs a la fois,
on en vit aussi qui venaient déposer sur le
bureau du comité de l' Abbaye , les bijoux san
glants trouvés sur les prisonniers.

Pendant cette affreuse nuit , la troupe s'était
divisée , et avait porté le ravage dans les autres
prisons de París. Au Chátelet, ala Force, a la
Conciergerie, aux Bernardins , a Saint-Firrnin ,
a la Salpétriere ~ a Bicétre , les mérnes massa
eres avaient été eommis, et des flots de sang
avaient coulé comme a l'Abbaye. Le lende
main, lundi.3 septembre, le jour éclaira l'af
freux earnage de la nuit, et la stupeur régna
dans Paris. Billaud-Varennes reparut a l'Ab
baye, oú la veille iI avait eneouragé ce qu'on
appelait les travailleurs. Illeur adressa de nou
vean la parole : « Mes amis, leur dit-il , en égor
« geant des scélérats, vous avez sauvé la patrie.
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(( La France vous doit une reconnaissance éter
« nelle, et la munieipalité ne sait eomment s'ac
(( quitter envers vous. Elle vous offre 2.4 Iivres
(( a chacun, et vous allez étre payés sur-le
« champ, » Ces paroles furent eouvertes d'ap
plaudissements, et ceux auxquels elles s'adres
saient suivirent alors Billaud-Varennes dans le
comité, pour se faire délivrer le paiement qui
leur était promis. - Oú voulez-vous, di! le pré
sident aBillaud, que nous trouvions des fonds
pour payer? - Billaud, faisant alors un nou
vel éloge des massaeres, répondit au président
que le ministre de l'intérieur devait en avoir
pour cet usage. On courut chez Roland, qui
venait d'apprendre avec le jour les crimes de
la nuit , et qui repoussa la demande avec in
dignation. Revenus au comité, les assassins de
manderent, sous peine de mort, le salaire de
leurs affreux travaux, et chaque membre fut
obligé de dépouiller ses poches pour les satis
faire. Enfin la commune acheva d'acquitter la
dette, et on pent lire au registre de ses dé
penses lmention de plusieurs sornmes payées
aux exécuteurs de septembre. On y yerra en
outre, a la date du 4 septembre, la somme de
J ,463 livres affectée acet emploi.

Le récit de tant d'horreurs s'était répandu
dans París, et y avait produit la plus grande
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terreur. Les jacobins continuaient a se taire,
A la commune on commencait a étre touché ;
mais on ne manquait pas d'ajouter que le peu
pie avait été juste, qu'il n'avait frappé que des
criminels , et que dans sa vengeance il n'avait
eu que le tort de devancerle glaive des lois.
Le conseil général avait envoyé de nouveaux
cornmissaires pour calmer l'effervescence , et
ramener aux principes ceux qui étaient égarés.
Telles étaient les expressions des autorités pu
bliques. Partout on rencontrait des gens qui,
en s'apitoyaut sur les souffrances des malheu
reux immolés, ajoutaient: «Si on les eút laissés
vivre, ils nous auraient égorgés dans quelques
jours.» D'autres disaient: ( Si nous somrnes vain
cus et massacrés par des Prussiens , ils auront
du moins succombé avant nous.»Telles sont les
épouvantables conséquences de la peur que les
partis s'inspirent , et la haine engendrée par
la peur.

L'assemblée, au milieu de ces affreux dé
sordres, était douloureusemeut affectée. Elle
rendait décrets sur décrets pour demander
compte a la commune de l'état de París, et
la comrnune répondait qu'elle faisait tous ses
efforts pour rétablir l'ordre et les lois. Cepeu
dant l'assemblée, composée de ces girondius
qui poursuivirent si courageusement les assas-
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sins de septembre , et moururent si noblement
pour les avoir attaqués, l'assemblée n'eut pas
l'idée de se transporter tout entiere daos les
prisons , el de se mettre entre les meurtriers
et les victimes. Si eette idée généreuse ne vint
pas l'arraeher a ses bancs et la porter sur le
théátre du eamagc, il faut l'attribuer a la
surprise, au sentiment de son impuissanee,
peut- étre aussi a ce dévonement insuffisant
qu'inspire le danger d'un ennerni , enfin aeette
désastreuse opinion, partagée par quelques
députés , que les victirnes étaient autant de
conjurés , desquels on aurait re¡;u la mort , si
00 ne la leur avait donnée.

Un homme déploya en ce jour un généreux
caractere , el s'éleva avec une noble énergie
contre les assassins. Sous Ieur regne de trois
jours , il réclama le second. Le lundi matin , a
l'instant oú il venait d'apprendre les crimes de
la nuit, il écrivit au maire Pétion, qui ne les
connaissait point encore, il écrivit a Santerre
qui n'agissait pas, et leur fit a tous deux les
plus pressantes réquisitions. II adressa dans le
moment méme al'assemblée une lettre, qui fut
couverte d'applaudissements. Cel homme de
bien, si indignement calomnié par les partis,
était Roland. Dans sa lettre il réclarna eontre
tous les genres de désordres, contre les 115nr-

lrl, 6
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pations de la commune , centre les fureurs de
la populace, et dit noblement qu'il saurait
mourir au poste que la loi lui avait assigné.
Cependant, si l'on veut se faire une idée de la
disposition des esprits , de la fureur qui régnait
contre ceux qu'on appelait les trattres , et des
ménagements qu'il fallait employer en parlant
aux passions délirantes, on peut en juger par
le passage suivant. Ccrtes on ne peut pas douter
du courage de l'homme qui, seul et publique
ment , rendait toutes les autorités responsables
des massacres , et eependant voici la maniere
dont il était obligó de s'exprimer ácet égard:

(( Hiel' fut un jour sur les événements duque!
« il faut peut-étre jeter un voile. Je sais que le
« peuple , terriblerlans sa vengeance, y porte
« encore une sor te de justice ; il ne prend pas
« pour victime tout oe qui se présente a sa
« fureur; a la dirige sur ceux qu'il croit avoir
(( été trop long- temps épargnés par le glaive
(( de la 10i, et qne le péril des circonstances
( lui persuade devoir étre irnmolés sans délai.
« Mais je sais qu'il est faciJe ades scélérats , a
« des traitres , d'abuser de cette effervescence,
« et qu'il faut l'arréter ; je sais que nous devons
« a la Franee entiere la déc1aration, que le
« pouvoir exécutif n'a pu prévoir ni empéeher
« ces exces ; je sais qu'il est du devoir des 3U-
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« torités constituées d'y mettre un terme, ou
« de se regarder comme anéanties. Je sais encore
c( que cette déclaration m'expose a la rage de
ce quelques agitateurs. Eh bien! qu'ils prennent
« ma vie, je ne veux la conserver que pour
(( la liberté, l'égalité. Si elles étaient violées ,
«détruites , soit par le regne des despotes
« étrangers, ou l'égarement d'un peuple abusé,
(e j'aurais assez vécu ; mais jusqu'a mon der
« nier soupir j'aurai fait mon devoir. C'est le
« seul bien que j'ambitionne, et que nulle
« puissance sur la terre ne saurait m'enlever.»

L'assemblée couvrit cette lettre d'applaudis
sements, et, sur la motion de Lamourette, or
donna que la commune rendraitcompte de
l'état de París. La commune répondit encore
que le calme était rétabli, En voyant le cou
rage du ministre de l'intérieur , Marat et son
comité s'irritérent , et oserent lancer contre lui
un mandat d'arrét, Telle était leur fureur aveu
gle, qu'ils osaient atlaquer un ministre, et un
humme qui dans le mom~n t jouissait encore de
tonte sa popularité. Danton, acette nouvelle,
serécria fortement contre ces membres du corni
té, qn'ilappela des enragés. Quoique contrarié
tous les jours par l'inflexibilité de Roland, il
était loin de le hall'; d'ailleurs ji redoutait , dans
sa terrible politique , tout ce qu'il croyait inu-

6.
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tile, et 'il regardait comme une extravagance
de saisir au milieu de ses fonctions le pre
mier ministre de l'État. Il se rend a la mairie,
court au comité, et s'emporte vivement contre
Marat. Cependant on l'apaise , on le réconcilie
avec Marat , et on lui remet le mandat d'arrét ,
qu'il vient aussitót montrer aPétion , en lui ra
contant ce qu'il avait fait. - Voyez, dit-il au
maire , de quoi sont capables ces enragés! mais
je saurai les mettre a la raison, ----'- Vous avez
eu tort, réplique froidement Pétion, cet acte
n'aurait perdu que ses auteurs.

De son coté, Pétion, quoique plus froid que
Rolancl, n'avait pas montré moins de cOllrage.
11 avait écrit aSanterre, qui , soit irnpuissance
ou complicité , répondait qu'il avait le coeur
déchiré, mais qu'il ne pouvait faire exécuter
ses ordres. 11 s'était ensuite rendu de sa per
sonne sur les divers théátres du carnage. A la
Force, il avait arraché de Ieur siége sanglant
deux officiers municipaux qui remplissaient ,
en écharpe , les fonctions qne Maillard exercait
a l'Abbaye. Mais a peine était-il sorti pour se
rendre en d'autres lieux , que ces officiers mu
nicipaux étaient rentrés, et avaient continué
leurs exécutions. Pétion , partout impuissant,
était re tourné aupres de Roland, que la dou
leur avait rendu malade. On n'était parvenu a
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garantir que le Temple, dont le dépót excitait
la fureur populaire, Cependant la force arrnée
avait été ici plus heureuse, et un ruban tri
colore, tendu entre les murs et la populace ,
avait suffi pour l'écarter, et pour sauver la fa
mille royale.

Les étres monstrueux qui versaient le sang
depuis le dimanche, s'étaient acharnés a eette
horrible tache, et en avaient eontraeté une
habitude qu'ils ne pouvaient plus interrompre,
Ils avaient méme établi une espece de régula
rité dans leurs exécutions; ils les suspendaient
pOOl' transporter les cadavres., et pour faire
Ieurs repaso Des fernmes méme , portant des ali
ments, se rendaient aux prisons, pour donner
lediner aleurs maris, qui, disaient-elles, étaient
occupés a l'Abbaye.

A la Force, aBicétre , al'Abbaye, les massa
eres se prolongerent plus qtrailleurs. C'était a
la Force que se trouvait l'infortunée princesse
Lamballe, qui avait été célebre a la cour par
sa beauté et par ses liaisons avec la reine. On
la conduit mourante au terrible guichet.
Qui étes-vous? lui demandent les bourreaux
en écharpe. - Louise de Savoie, princesse de
Lamhalle. - Quel était votre role a la cour?
Connaissiez-vous les complots du chateau?
le n'ai connu aucun complot. -Faites serment
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d'aimer la liberté et l'égalité; faites serment de
haír le roi, la reine et la royauté. - Je ferai le
premier serment; je ne puis faire le seeond,
il n'est pas daos mon creur.
~ Jurez done, lui dit un des assistants qui

voulait la sauver. Mais l'infortunée ne voyait
et n'entendait plus rien, - Qu'on élargisse ma
dame, dit le chef du guiehet. - Ici , eomme a
l'Abhaye, on avait imaginé un mot pour ser
vir de signal de mort. On emrnene cette femme
infortunée, qu'on n'avait pas, disent quelques
narrateurs , l'intention de livrer a la mort, et
qu'on voulait en effet élargir. Cependant elle
est re«;ue a la porte par des furieux avides de
carnage. Un premier coup de sabre porté sur
le derriere de sa tete fait jaillir son sango Elle
s'avance encore soutenue par deux hommes,
qui peut-étre voulaient la sauver; mais elle
tomhe aquelques pas plus loin sous un dernier
coup. Son heau eorps est déchiré. Les assas
sins l'outragent , le mutilent , el s'en partagent
les lambeaux. Sa tete ,son creur, d'antres par
ties du cadavre, portées au bout d'une pique,
sont promenées dans Paris. 11 faut , disent ces
hommes dans leur langagc atroce, les porler
au pied du tróne. On court au Temple, et on
éveille avec des cris affreux les infortunés pri
sonniers , qui demandent avec effroi ce que
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c'est. Les officiers. municipaux s'opposent á ee
qu'ils voient l'horrible eortége passer sous leur
fenétre , et la. tete sanglante qu'on y élevait· au
bout d'nne pique. Un garde national dit enfin
a la reine: « C'est la téte Lamballe qu'on »eut
« vous empécher de uoir.» A ces mots, la reine
s'évanouit. Madame Élisabeth, le roi, le valet
de chambre Cléry, emportent eette princesse
infortunée; el les eris de la troupe féroee re
tentissent long-temps eucore autour des murs
du Temple.

Lajouruée du 3 et la nuit du 3 au 4, conti
nuerent d'étre souillées par ces massaeres. A
Bicétre surtout le carnage fut plus long et plus
terrible qu'ailleurs. Il y avait la quelques mille
prisonniers, enfermés, comme on sait, pour
toute espece de vices. lis furent attaqués, vou
lurent se défendre, et on employa le canon
pour les réduire. Un membre du eonseil géné
ral de la eommune osa méme venir demander
des forces pour réduire les prisonniers qui se
défendaient. Il ne fut pas éeouté. Pétion se
rendit encore a Bicétre , mais il n'obtint rien.
Le besoin du sang animait eette multitude; la
fureur de combattre et de massacrer avait suc
cédé chez elle au fanatisme politique , el elle
tuait pour tuero Le massacre dura la jusqu'au
mercredi 5 septembre.
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Enfin presque toutes les victimes désignées
avaient péri; les prisons étaient vides; les fu
rieux demandaient ene ore du sang, mais les
sombres ordonnateurs de tant de meurtres
semblaient se montrer aeeessibles a quelque
pitié. Les expressions de la eommune commen..
caient as'adoucir. Profondément touchée, di
sait-elle , des rigueurs exercées eontre les pri
sonniers , elle donnait de nouveaux ordres ponr
les arréter ; et cette fois elle était mieux obéie.
Cependant apeine restait-il quelques malheu
reuxauxquels sa pitié put étre utile. L'évalua
tion du nombre des victimes differe dans tous
les rapports du temps; eette évaluation va
ríe de six a douze mille dans les prisons de
Paris '1-.

Mais si les exécutions répandirent la stupeur,
l'audace qu'on mit ales avouer et a en recom
mander l'imitation, ne surprit pas moins que
les exécutions mémes. Le comité de surveillance
osa répandre une circulaire a toutes les com
munes de France , que l'histoire doit conserver
avec les sept signatures qui y furent apposées.
Voici cette piéce monumentale :

Paris , 2. septembre 1792.

« Freres et amis, un affreux com plot tramé

.. Voyez sur ces journées la note 7 ala fin dll·4e vollime.
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(l par la cour pour égorger tous les patriotes
« de l'empire franeais , complot dans lequel un
le. grand nombre de membres de l'assemblée
I( na¡ionale sont compromis , ayant réduit , le
« 9 du mois dernier , la commune de Paris a
(1 la plus cruelle nécessité d'user de la puis
« sanee du peuple pour sauver la nation , elle
« n'a rien négligé pour bien mériter de la pa
I( trie. Aprés les témoignages que l'assemblée
« nationale venait de lui donner elle-meme ,
« eút-on pensé que des lors de nouveaux com
« plots se tramaient dans le silence, et qu'ils
c(éclataient dans le moment méme oú l'assem
« blée nationale, oubliant qu'elle venait de dé
« clarer que la cornmune de Paris avait sauvé
« la patrie, s'ernpressait de la destituer pour
( prix. de son brülant civisme? A cette nou
« velle, les clameurs publiques élevées de tou
« tes parts ont fait sentir al'assemblée nationale
( la nécessité urgente de s'unir au peuple, et
( de rendre a la commune, par le rapport du
« décret de destitution, le pouvoir dont elle
« l'avait investie.

« Fiere de jouir de toute la plénitude de la
« confiance nationale , qu'elle s'efforcera de
« mériter de plus en plus, placée au foyer de
I( toutes les conspirations , et déterminée apé
« rir pour le salut public, elle ne se glorifiera
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« d'avoir fait son devoir que lorsqu'elle aura
« ohtenu votre approbation, qui est l'objet de
« tous ses vceux , et dont elle ne sera certaine
« qu'aprés que tous les départements auront
« sanctionné ses mesures pour le salut publico
« Professant les principes de la plus parfaite
( égalíté, n'ambitionnant d'autre privilége que
« celui de se présenter la premiere ala breche,
« elle s'empressera de se soumettre au niveau
« de la commune la moins nombreuse de I'ern
te pire, des qu'il n'y aura plus ríen a redouter.

« Prévenue que des hordes barbares s'avan
« caient contre elle, la commune de Paris se
(C háte d'informer ses fréres de tous les- dépar
« tements qu'une partie des conspirateurs fé
« roces déteuus dans les prisons a été mise a
« mort par le peuple, actes de justiee qui lui
« ont paru indispensables pour retenir par la
l( terreur les légions de traitres renfermés dans
« ses murs, au moment oú il allait marcher
« a l'ennemi; et sans doute la nation, apres
« la longue suite de trahisons quí l'a conduite
« sur les bords de l'abime , s'empressera d'a
« dopter ce moyen si utile et si nécessaire; et
« tous les Francais se diront cornme les Pari
« siens : Nous marchons a l'ennemi, et HOUS

« ne laissons pas derriére nous des brigands
l( pour égorger nos femmes et nos enlants.
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« Sígnés Duplain, Panis, Sergent, Leufant,
( Marat, Lefort, Jourdeuil, administrateurs
(( du comité de suroeillance constitué ti la
« mairie. »

La lecture de ce document peut faire juger
aquel degré de fanatisme l'approche du dan
gel' avait poussé les esprits. Mais il est temps
de reporter nos regards sur le théátre de la
guerre, oú nous ne trouvons que de glorieux
souvenirs.
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CHAPITRE JI.

Campagne de I'Argonne.-Plans militaires de Dumouriez.
_ Prise du camp de Grand-Pré par les Prussiens.
Victoiredc Valmy. - Retraite des coalisés; bruits sur
les causes de eette retraite.

DEJ A., comme on l'a vu, Dumouriez avait tenu
un conseil de guerre a Sedan. Dillon y avait
émis l'opinion de se retirer a Chálons pour
mettre la Mame devant nous, et en défendre
le passage. Le désordre des vingt-trois mille
hommes laissés aDurnouriez , l'impuissance oú
ils étaient de résister aquatre-vingt mille Prus
siens parfaitement aguerris et organisés, le pro
jet attribué a l'ennemi de faire une invasion
rapide sans s'arréter aux places fortes, tels
étaient les motiís qui portaient Dillon a croire
qu'on ne pourrait pas arréter les Prussiens , et
qu'il fallait se háter de se retirer devant eux ,
pour chercher des positions plus fortes, et sup-
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pléer ainsi a la faiblesse el au mauvais état de
notre armée. Le conseil fut tellement frappé
de ces raisons, qu'il adhéra unanimement a
l'avis de Dillon, et Dumouriez, aqui apparte
nait la décision, comme général en chef, ré
pondit qu'il y réfléchirait.

C'était le 28 aoút au soir. Ici fut prise une
résolution qui sauva la France. Plusieurs s'en
disputent l'honneur : tout prom'e qu'eIle ap
partient aDumouriez. L'exécution au reste la
lui rend tout-á-fait propre, et doit lui en mé
riter toute la gloire. La France, comme on sait,
est défendue a l'est par le Rhin el les Vosges,
au nord par une suite de places fortes dues au
génie de Vauban, et par la Meuse, la Moselle
et divers cours d'eau qui, combinés avec les
places fortes, composent un ensemble d'obs
tacles suffisants pour protéger cette frontiere.
L'ennemi avait pénétré en France par le nord,
et il avait tracé sa marche entre Sedan et Metz,
laissant l'attaque des places fortes des Pays-Bas
au duc de Saxe-Teschen , et masquant par un
corps de troupes Metz et la Lorraine. D'apres
ce projet, il eút faUu marcher rapidement,
profiter de la désorganisation des Francais , les
frapper de terreur par des coups décisifs , en
lever méme les vingt - trois mille hommes de
Lafayette, avant qu'un nouveau général Ieur
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eút rendu l'ensernble et la confiance. Mais le
combat entre la présomption du roi de Prusse
el la prudence de Brunswick, arrétait toute
résolution, et empéchait les coalisés d'étre sé
rieusement ou audacieux ou prudents. La prise
de Verdun excita davantage la vanité de Fré
déric-Guillaume et l'ardeur des émigrés, mais
ne donna pas plus d'activité a Brunswick , qui
n'approuvait nullernent l'invasion, avec les
moyens qu'il avait el avee les dispositions du
pays envahi. Apres la prise de Verdun, le 2

septembre, l'armée eoalisée s'étcndit pendant
plusieurs jours dans les plaines qui bordent la
Meuse, se borna a oeeuper Stenay, et ne fit
pas un seul pas en avant. Dumouriez était a
Sedan, et son armée campait dans les environs.

De Sedan aPassavant s'étend une forét dont
le nom doit étre a jamais fameux dans nos an
uales; c'est celle de I'Argonne, qui couvre un
espace de treize a quinze lieues, et qui, par
les inégalités du terrain, le mélange des bois
et des eaux, est tout-á-fait impénétrable aune
armée, excepté dans quelques passages prin
cipaux. C'est par eette forét que l'ennemi de
vait pénétrer pour se rendre a Chálons , et
prendre ensuite la route de Paris. Avee un
projet pareil, il est étonnant qu'il n'eüt pas
songé encore aen occuper les principaux pas-
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sages, et a ydevaneer Dumouriez, qui, a sa
position de Sedan, en était éloigné de toute la
longueur de la forét. Le soir, apres la séance
du couseil de guerre, le général francais eon
sidérait la carte avec un officier dans les ta
lents duquel il avait la plus grande confiance :
e'était Thouvenot. Lui montrant alors du doigt
I'Argonne et les clairieres dont elle est traver
sée: ({ Ce sont la, lui dit-il, les Therrnopyles de
la Franee : si je puis y étre avant les Prussiens ,
tout est sauvé. »

Ce mot euflamma le génie de Thouvenot ,
et tous deux se mirent a détailler ce beau plan.
Les avantages en étaient immenses : cutre
qu'on ne reculait pas, et qu'on ne se rédui
sait pas a la Mame pour derniere ligne de ué
fense, 011 faisait perdre a I'ennerni un temps
préeieux; on l'obligeait a rester dans la Cham
pagne pouilleuse , dont le sol désolé, fangeux,
stérile , ne pouvait suffire a l'entretien d'une
armée; on ne lui eédait pas, comme en se re
tirant a Chálons , les trois évéchés, pays riche
et fertile, oú il aurait pu hiverner tres-heu
reusernent , dans le cas méme oú il n'aurait pas
forcé la Mame. Si l'ennemi, apres avoir perdu
quelque temps devant la forét , voulait la tour
ner,et se portait vers Sedan, il trouvait devant
lui les plaees fortes des Pays-Bas , et il n'était
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pas supposable qu'il pút les faire tomber.
S'il remontait vers l'autre extrémité de laforét ,
il rencontrait Metz vetFarmée du centre; óÍ1

se mettait alors 'a sa poursuite, et, en se réu
uissantá .l'arsnée de Kellerrnann , on pouvaít
former une masse de cínqnante mílle hommes,
appeyée sur Metz et diverses places fortes.
Dans tous les cas , on Ini avait fait manquer sa
marche et perdre cette campagne; car on était
déja en septernbre , et acette époqueon faisait
encoré hiverner les arrnées. Ce projet était
excelJent; mais il fallait l'exécuter,et les Prus..
siens, rangés le long de l'Argonne, tandis <lúe

Dumouriez était a l'une de ses extrémítés,
pouvaiént en' nvoir occupé les passages. Ainsi
dónck: sort de ce grand projet et de la Franee
dépendaib d'un 'hasard et d'une faute de l'en
nerm,

Cinq défilés dits du Chéne-Populeux , de la
Croix-aux-Bois , de Grand-'Pr€, de la: Chalade,
et des Jslettes, traversaient PArgonne. Les plus
importants étaient ceux de Grand-Pré etdes
Islenes , et malheureusement c'éraient les plus
él~és de Sedan et les plus rapprochés de
I'eneemi, Dumouriez résolut de s'y portér lui
mérne avec tout son monde. En méme temps
il ordonna au' ~énéral Duhouquet de quitter
le départemenrdu 'Nord.'pour venir oécupér

III. 7
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le passage ·du Chéne-Populeux ~ qui était fort
important, mais tres-rapproché de Sedan, et
dont l'occupation était moins urgente. Deux
ro lites s'offraient aDumouriez pOllr se rendre
a Grand-Pré et aux Islettes : l'une derriere la
forét, l'autre devant , et enlace de l'ennemi.
La premiere , passant derriere laforét , était
plus súre , mais plus longue; elle révélait a
l'ennemi nos projets , et lui donnait le temps
de les prévenir. La seconde était plus courte,
mais elle trahissaitaussi notre but , et exposait
notre marche aux eoups d'une armée formi
dable. 11 fallait en effets'avaneer le long des
bois , et passer devant Stenay, oú se trouvait
Clerfayt avec ses Autrichiens. Dumouriez pré
féra cependant celle-ci , et COIH'¡Ut le plan le
plus hardi. 11 pensait qu'avec la prudence au
trichienne, le général ne manquerait pas, ala
vue des Francais , de se retrancher dans'i'excel
lent campde Brouenne , et que pendant ce
temps, 011 lui éehapperait pour se porter a
Grand-Pré et aux Islettes.

Le 30, en effet, Dillon est mis en mouve
ment, .et part avec huit mille hommes poul'
Stenay , marchant entre la Meuseet l'Argonne.
II trouve Clerfayt, qui occupait les deux bords
de la riviere avec vingt-cinq mille Autrichiens.
I.Je général Miaczinsky attaque avec quinze
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cents hommes les avant- postes de Clerfayt,
tundís que Dillon, placé en arriere , marche a
l'appni avec toute sa división. Le feu s'elJga~e

avec vivacité , et Clerfayt repassant aussitót la
Meuse ,va se placer a Brouenne, comrne l'a
vait tres-heureusement prévu Dumouriez. Pen
dant ce temps , Dillon ponrsuit hardiment sa
route entre la Meuse et l'Argonne. Dumouriez
le suit immédiaternent avec les quinze mili e
hommes qui composaient son corps de bataille,
et ils s'avancent tous deux vers les postes qui
leal' étaient assignés. Le 2 septembre, Durnou
riez était a Beffu , et n'avait plus qu'une mar
che a faire pour arriver a Grand-Pré. Dillon
était le rnéme jour a Pierremont, et s'appro
chait toujours des Islettes avec une extreme
hardiesse. Heureusement pour celui-ci, le gé
néral Galbaud ,'envúyé ponl' renforcer la gar
nison de Verdun ,était arrivé trop tard ,et
s'était replié sur les Islettes, qu'il tenait ainsi
d'avance, Dillon y arrive le 4 avee ses dix mille
hommes, s'y établit , et fait garder de plus la
Chalade, autre passage secondaire qui lui était
confié. En méme temps Dumouriez parvient a
Grand -Pré, trouve le poste vacant, el s'en
empare le 3. Ainsi , le 3 et le 4, les passages
étaient occupés par nos soldats , et le salut de
la France était fort avancé.

7·
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Ce fut par cette marche audacieuse, et au
moins aussi méritoire que l'idée d'occuper l'Al'
gonne, que Dumouriez se mit en état de ré
sister a l'invasion, Mais ce n'était pas tout: il
fallaít rendre ces passages inexpugnables, et
pour cela faire encore une foule de dispositions
dont le succés dépendait de beaucoup de ha
sards.

Dillon se retrancha aux Islettes; il fit des
abatís, éleva d'excellents retranchernents , et,
disposant habilement de l'artillerie francaise ,
qui était nombreuse et excellente, placa des
batteries de maniere a rendre le passage in
abordable. Il occupa en mérne temps la Cha
lade, et se rendít ainsi rnaitre des deux routes
qui conduisent a Sainte - Menehould, et de
Sainte-Menehould a Chálons. Dumouriez s'é
tablit a Grand - Pré, dans un camp que la
nature et l'art avaient rendu formidable. Des
hauteurs, rangées en amphithéátre , formaient
le terrain sur lequel se trouvait l'armée. Au
pied de ces hauteurs s'étendaient de vastes
prairies, devant lesquelles l'Aire coulait en
formant la tete du campo Deux ponts étaient
jetés sur l' Aire; deux avant-gardes tres-fortes
y étaient placées, et devaient, en cas d'attaque,
se retirer en les brñlant. L'ennemi, apres avoir
déposté ces troupes avancées, avait aeffectuer
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le passage de l'Aire, sans le secours des ponts,
et sous le feu de toute notre artillerie. Apres
avoir franchi la riviere, il lui fallait traverser
un bassin de prairies oú se croisaient mille
feux, et enlever enfin des retranchements es
carpés et presque inaccessibles, Dans le cas oú
tant d'obstades eussent été vaincus, Dumou
riez, se retirant par les hau teurs qu'il occupait,
descendait sur leur revers , trouvait a leur
pied I'Aisne, autre cours d'eau qui les longeait
par derriere , passait deux autres ponts qu'il
détruisait , et pouvait mettre encore une iri
viere entre lui et les Prussiens, Ce camp pou
vait étre regardé comme inexpugnable, et la
le général francais était assez en súreté pour
s'occuper tranquillement de tout le théátre de
la guerreo

Le 7 , le général Dubouquet occupa avec six
mille hommes le passage du Chéne-Populeux.
Il ne restait plus de libre que le passage beau
coup moins important de la Croix-aux-Bois ,
situé entre le Chéne-Populeux et ' le Grand
Pré, Dumouriez, apres avoir fait rompre la
route et abattre des arbres , y posta un colonel
avec deux hataillons et deux escadrons. Placé
ainsi au centre de la forét , et dans un camp
inexpugnable, íl en défendait le principal pas
sage au moyen de quinze mille hommes; il
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avait asa droite, et aquatre lieues de distance,
Dillon, qui gardait les Islettes et la Chalade avec
huit mille; a sa gauche Dubouquet, défendant
le Chéna- Populeux avec six mille, et , dans
I'intervalle du Chéne-Populeux a Grand-Pré,
uu colonel qui surveillait avec quelques com
pagnies la-route de la Croix-aux-Bois , qu'on
avait jugée d'une importance tres-secondaire.

Toute sa défensese trouvant ainsi établie,
il avait le tempsd'attendre les renforts, et il
se hala de donner des ordres en conséquence.
11 enjoignit a Beurnonville de quitter la fron
tiére des Pays-Bas, oú le due de Saxe-Teschen
ne tentait rien d'important, et d'étre a Rethel
le 13 septembre, avec dix mille hommes, Il
fixa Chálons pOllr le dépót des vivres et des
munitions, pour le rendez-vous des recrues et
des renfortsqu'on luí envoyait. 11 réunissait
ainsi derriere lui tous les moyens de composer
une résistance sufíisante. En méme temps il
manda au pouvoir exécutif qu'il avait occupé
l'Argonne. «Grand-Pré et les Islettes, éerivait-il,
le sont nos Thermopyles; mais je serai plus heu
«<reux que Léonidas. " Il dernandait qu'on dé
tachát quelques régiments de l'armée du Rhin,
qui n'était pas menaeée, el qu'on les joignit
a l'armée du centre, confiée désorrnais a Kel
lermann. Le projet des Prussieus étant évi-
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demment de marcher sur Paris, puisqu'ils
masquaient Montmédy et Thionville sans s'y
arréter, il voulait qu'on ordonnát aKellermann
de cótoyer leur gauche par Liguy el Bar-le-Duc,
et de les prendreainsi en flauc et en queue
pendant leur marche offensive. D'apres toutes
ces dispositions, si les Prussiens, renoneant a
forcer l'Argonne, remontaient plus haut, Du
mouriez les précédait aRevigny, et la, trouvait
Kellermann arrivant de Metz avec l'arrnée du
centre. S'ils descendaient vers Sedan, Dumou
riez les suivait encore, rencontrait la les dix
mille hommes de Beurnonville ,et attendait
Kellerrnann sur les bords de l'Aisne; el, dans
les deuxcas , la jonction produisait une masse
de soixante mille hommes, capables de se mon
trer en rase campagne.

Le ponvoir exécutif n'oublia rien ponl' se
conder Dumouriezdans ses excellentesdis
positions. Servan , le ministre de la guerre,
quoique maladif', veillait sans reláche a l'ap
provisionnement des armées, au transpol't des
effets et munitions, el a la réunion des nou
velles levées, Il partait tous les jours de Paris
de quinze cents adeux mille voloutaires. L'en
trainement vers l'armée était général, et OH y
courait en foule. Les sociétés patriotiques, les
conseils des communes , I'assemblée , étaient
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cpn~~l,l~llep1enttraverséspar descompagnies
levéesspontanément.et marchant vers Chálons,
~eI}~e~-vonsgénéral des volontaires.Tl ne man
.qHait a ces jeunes soldats q~e la discipline et
l'habitude du champ de bataille, qu'ils n'avaient
point ~n~C?re', mais qu'ils pouvaient bieatót
acquérir .,Sou~ un général hahile.

Les gil'ondins étaient ennernis personnels
de Dumouriez , et lui accordaient peu de con
1AAnce,,~epuísqu'illes avait chassés du minis
Je[~; i~'S ~v:~i(:lllt méme voulu lui substituer
.~P~,Je. icpmnv~ndemenlr.général.un .offieier
nommé Grimoard. Mais ilss'étaient réunis a

.'•• ' . ~. ",. J .' , . <

lui depuis qu'il semblait chargé des destinées
de la patrie. Roland, le meilleur , le plus dé
sintéressé d'entre eux, luí écrivit une lettre
touchante pour l'assurer qUf; tout était oublié ,
et. qu,e. ses amis ne demandaient tous que d'a
vO,ir a. célébrer ses victoires.

Dumouriez s'était done vigoureusement em
paré de cette frontiere , et s'était fait le centre
de vastes mouvements, jusque-lá trop lents et
trop désunis. 11 avait heureusement occupé les
défilés de l'Argonne, pris une position qui
donnait aux armées le temps de se g!,oIlper et
de s'organiserderriere luí; il faisait arriver snc
cessivement tous les corps pour composer une
masse imposante; il mettait KeUermann dans la
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nécessité de venir recevoir ses ordres; il com
mandait avec vigueur, agissa~taveccélérité , et
soutenait les soldats en se montrant au milieu
d'eux, en Ieúrtémoignant beaucoup de con
fiance, eten s'efforcant de leur faire désirer
uneptochaine rencontre avec l'ennemi.

On était ainsi arrivé au 10 septembre, Les.
Prussiens parcoururent tous nos postes, escar
mouchérent sur le front de tous nos retranche
ments, et furent partout repoussés. Dumouriez
avait pratiqué de secretes cornmunications dans
l'intérieur de la forét , et portait sur les points.
menacés des forces inattendues , qui , dans
l'opinion de l'ennemi, doublaient les forces
réelles de notre armée, Le 1 I , il Y eut une
tenllatÍ've générale contre Grand-Pré ; mais le
géiléral Miranda, placé a Mortaume, et le
général Stengelá Saint-Jouvin , repousserent
toutes les attaques avec un plein succés.:Sur
plusieurs points, les soldats, rassurés par leur
position et par l'attitude de leurs chefs, sauté
rent au - dessus de leurs retranchements , et
devancereut a la baíonnette l'approche des
assaillants. Ces combats occupaient l'armée,
qui , quelquefois, manquait de vivres , acause
du désordre inévitable d'un service improvisé.
Mais la gaité du général, qui ne se soignait
pas mieux que ses soldats , engageait tout le
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monde a se résigner; et, malgré un commen
cernent de dyssenterie, on setrouvait assez
bien dans le camp de Grand-Pré: Les offieiers
su périeurs seulemcnt, qui doutaient de la pos
sibilité d'une longue résistance, le ministere
qui n'y croyait pas davantage,parlaient d'une
retraite derriere la Marne, et assiégeaient Du
mouriez de leurs conseils; et lui, écrivait des
lettres énergiques aux ministres, et imposait
silence ases officiers, en leur disant que, lors
qu'il voudrait des avis, il convoquerait un
conseil de guerreo

Il faut toujours qu'un homme ait les ineon
vénients de ses qualités, L'extréme promptitude
du génie de Dumouriez devait souvent l'em
porter jusqu'a l'irréflexion. Dans son ardeura
concevoir , illui était déja arrivé de ne pas bien
calculer les obstacles matériels de ses projets,
notamment Iorsqu'il ordonna aLafayeue de se
porter de Metz a Givet. 11 commit encoré ici
une fante capitale, qui, s'il avait eu moins de
force d'esprit et de sang-froid , eüt entrainé
la perte de la campagne. Entre le Chelle-Po~

puleux et Grand-Pré setrouvait , avons-nous
dit, un passage secondaire, dont l'importance
avait été jugée tres-rnédiocre , et qui n'était dé

fendu que par deux bataillons et deux esca
drons. Accablé de soins immenses , Dumouriez
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n'était pas alIé juger par ses propres yeux de
ce passage. N'ayant d'ailleurs que peu de monde
ay placer, ji avait cru trop facilement que quel
ques cents hommes suffiraient asa garde. Pour
comble de malheur , le colonel qui y comman
dait, lui persuada qu'on pouvait méme retirer
une partie des troupes qui s'y trouvaient, et
qu'en brisant les routes, quelques volontaires
suffiraient a y maintenir la défensive, Dumou
riez se laissa tromper par ce colonel, vieux
militaire et jugé digne de confiance.

Pendant ce temps, Brunswick avait fait exa
miner nos divcrs postes, et il avait eu un mo
ment le projet de longer la forét jusqu'a Sedan,
pour la tourner vers eette extrémité. Il parait

que, pendant ce mouvement , des espions résé
lerent la négligence du général francais, La
Croix-aux-Bois fut attaquée par des Autrichiens
et des érnigrés commandés par le prince de
Ligue. Les abatis avaient a peine été com
mencés, les routes n'étaient point brisées , et
le passage fut occupé sans résistance des le
13 au matin. A peine Dumouriez eut-il appris
eette funeste nouvelle , qu'il envoya le général
Chasot, homme d'une grande bravoure , avec
deux brigades , six escadrons et quatre piéces

de huit , pour occuper de nouveau le passage ,
et en chasser les Autrichiens. II ordonna de
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Ies attaquer ala baionnette avec la plus grande
vivaoité, et avant qu'ilseussent trouvé le temps
de se retrancher. La journée du I3 s'écoula,
et celle du J 4 se passa encore sans que le gé
néral-Chasot püt exécuter cet ordre. Le J 5 ,
enfin , il attaquaavec vigueur , repoussa l'en
nemi, et lui fit perdre le poste et son chef, le
prince de Ligne. Mais, attaqué deuxheures
aprés Iui-méme par des {orces tres - supérieu
res, et avant d'avoir pu se retrancher, il fut
repoussé de nouveau , et entierement dépos
sédé de la Croix-aux-Bois. Chasot était en outre
coupé de Grand - Pré, et ne pouvait se re
tirer vers l'armée principale, qui se trouvait
ainsi affaiblie. Il se replia aussitót sur Vouziers.
Le général Dubouquet, commandant au Chéne
Populeux, et heureux jusque-lá dans sa résis
tance , se voyant séparé de Grand-Pré, pensa
qu'il ne fallait pas s'exposer a étre enveloppé
par l'ennemi, qui, ayant conpé la ligne a la
Croix-aux-Bois , allait déboucher en masse, Il
résolut de décamper, et de se retirer par Attigny
et Somme-Pnis, sur Chálons, Ainsi le fruit de
tant de combinaisons hardies et de hasards
heureux, était perdu; le seul obstacle qu'on
püt appaser a I'invasion , l'Argonne, était fran
chi , et la route de París était ouverte.

Dumouriez , séparé de Chasot et de Dubou-
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quet, n'avait plus qUt} quiuze miUe hommes;
et si l'ennemi, débouchant rapidement par la
Croix-aux-Bois , tournait la position de Grand
Pré, et venait occuper les passages de l'Aisne ,
qui , avons-nous dit, servaient d'issue aux der
rieres du camp , le généra,l franeais était perdu.
Ayant quarante mille Prussiens en tete, vingt
cinq mille Autrichiens sur ses derriéres, enfer
mé ainsi avec quinze mille hommes par soixante
cinq mille, par deux cours d'eau et la forét , il
n'avait plus qu'a mettre has les armes, ou a
faire tuer inutilement jusqu'au dernier de ses
soldats. La aeule armée sur laquelle comptait
la France était alors anéantie , et les coalisés

pouvaient prendre la route de la capitale.
Dans cette situation désespérée , le général

ne perdit pas courage, et conserva un sang
froid admirable. Son premier soin fut de songer
le jour méme ala retraite , cal' le plus pressant
était de se soustraire aux fourches Caudines.
Il considéra que par sa droite il touchait a
Dillon , maitre encore des IsIettes et de la route
de Sainte-Menehould ; qu'en se repliant sur les
derrieres de celui-ci , et appuyant son dos contre
le sien, ils feraient tous deux face a l'enneroi,
l'un aux Islettes, 1'autre aSainte-Menehould , et
présenteraient ainsi un doublefront retranché.
La ils pourraient attendre la jonction des deux
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généraux Chasot et Dubouquet, détachés du
corpsde hataille, celle de Beurnonville, mandé
de Flandre pour étre le ] 3 aRethel, ceHe en
fin de Kellermann, qui, étant depuis plus de
dix jours en marche, ne pouvait tarder d'ar
river. Ce plan était le meilleur et le plus consé
quent au systeme de Dumouriez ,qui consistait
a ne pas reculer a l'intérieur, vers un pays ou
vert , mais a se tenir dans un pays difficile, a
y temporiser , etá se mettre en position de
faire sa .jonction avec l'armée du centre. Si,
au contraire, iI s'était replié sur Chálons , il
était poursuivi comme fugitif; iI exécutait avec
désavantage une retraite qn'il aurait pu faire
plus utilement des l'origine, et surtout iI se
mettait dans l'impossibilité d'étre rejoint par
Kellermann. e'était une grande hardiesse , apres
un accident tel que ceIui de la Croix-aux-Bois,
de persister dans son systeme , et iI fallait , dans
le mornent , autant de génie que de vigueur
pour ne pas s'abandonner au conseil ,si répété,
de se retirer derriere la Marne. Mais que de
hasards heureux He íallait-il pas encore pour
réussir dans une retraite si difíicile , si surveil
lée, et faite avec si peu de monde, en présence
d'un ennemi si puissant !

Aussitót il ordonna a Beurnonville , déjá di
rigé sur Rethel, a Chasot, dont il venait de
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recevoir des nouvelles rassurantesva .Dubou
quet, retiré sur Attigny, de se rendre tous a
Sainte -Menehould. En mérne temps il manda
de nquveau aKellermann de continuer sa mar
che; cal' il pouvait craindre que Kellermann,
apprenant la perte des défilés , ne voulút re
venir sur Metz. Apres avoir fait toutes ces dis
positions, aprés avoir recu un offieier prussien
qui demandait aparlementer, et lui avoir mon
tré le camp dans le plus grand ordre, il tt
détendre a minuit, et marcher en silence vers
les deux ponts qui servaient d'issue au camp
de Grand-Pré. Par bonheur pour lui, l'enne
mi n'avait pas encore songé a pénétrer par la
Croix - aux- Bois , et a déborder les positions
fnancaises. Le ciel était orageux, et couvrait
de ses ombres la retraite des Francais. 00 mar
cha toute la nuit par les chemins les plus rnau
vais, et l'armée, qui heureusement n'avait pas
eu le temps de s'alarrner , se retira sans con
naitre le motif de ce changement de position.
Le lendemain J 6, a huit heures du matin,
toutes les troupes avaient traversé l'Aisne;
Dumouriez s'était échappé , et il s'arrétait en
hataille sur les hautcurs d'Autry , a quatre
lieues de Grand-Pré. Il n'était pas suivi , se
croyait sauvé, et s'avancait aDammartin-sur
Hans, afin cl'y choísir un campement pour
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la j(H~née, lorsque tout-a-coup il entend les
fuyards accourir el crier que tout est perdu,
que I'ennerni, se jetant sur nos derriéres , a mis
l'armée en déroute. Dumouriezaccourt , re
tourne a son arriere-garde , et trouve le Péru
vien Miranda et le vieux généralDuval, arrétant
les fuyards, rétablissant avec heaucoup de fer
meté les rangs de l'armée, que des hussards
prussiens avaient un instant surprise et trou
hlée. L'inexpérience de ces jeunes troupes, et
la crainte de la trahison , qui alors remplissait
tOQS les esprits, rendaient les terreurs paniques
tres-fáciles et tres-fréquentes. Cependant tout
fut réparé, grace aux trois généraux Miranda,
Duval et Stengel, placés a I'arriére-garde, On
bivouaqua a Dammartin avec l'espérance de
s'adosser hientót aux lslettes, et de terminer
heureusement cette périlleuse retraite.

Dumouriez était depuis vingt heures a che
val. 11 mettait pied aterre asix heures du soir,
lorsque tout-á-coup il entend encore des cris
de sauve qui peul, des imprécations contre les
généraux qui trahissaient, et surtout centre le
général en chef, qui venait , dit-on , de passer
a l'ennemi. L'artillerie avait attelé et voulait se
réfugier sur une hauteur: toutes les troupes
étaient confondues. Il fit allumer de grands
feux, et ordonna qu'on restát snr place toute
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la nuit. On passa ainsi dix heures dans les boues
et l'obscurité, [Plus de quinze cents fuyards ,
s'échappant a travers les campagnes, allerent
répandre a París et dans toute la France, que
l'armée du Nord, le dernier espoir de la pa
trie, était perdue, et livrée a l'ennemi.

Des le lendemain tout était réparé. Dumou
riez écrivait a I'assemblée nationale avec son
assurance ordinaire: « J'ai été obligé d'abandon
« ner le camp de Grand-Pré. La retraite était
« faite, lorsqu'une terreur panique 5'est mise
« dans l'armée; dix mille hommes ont fui de
« vant quinze cents hussards prussiens. La perte
« ne monte pas aplus de cinquante hommes et
« quelques bagilges. TOUT EST nÉPARÉ, ET lE

« RÉPONDS DE TOUT. » Il ne fallait pas moins que
de telles assurances pour calmer les terreurs
de Paris et du conseil exécutif, qui allait de
nonveau presser le genéral de passer la Marne.

Sainte-Menehould , oii marchait Dumouriez ,
est-placé sur l'Aisne, I'une des deux rivieres
qui entouraient le camp de Grand-Pré, Du
mouriez devait done en remonter le cours, et ,
avant d'y parvenir , il avait a franchir trois
r-uisseaux assez profonds qui viennent s'y cono.
fondre, la Tourbe,la Bionne et l'Auve. Au-dela
de ces trois ruisseaux se trouvait le camp qu'il
allait occupcr. Au-devant de Sainte-Menehould

JII. 8
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s'élévent circulairement deshauteurs de trois
quarts de lieue, A leur pied s'étend un fonds
dans lequel l'Auve forme des maréeages avant
de se jeter dans I'Aisne. Ce fonds est bordé a
droite par les hauteurs de I'Hyron, en face par
celles de la Lune , el a gauche par celles de
Gisancourt. Au ~entre du bassin se tronvent
différentes élévations, inférieures cependant a
celles deSainte-Menehould. Lé moulin de Valmy
en est une, el il fait immédiatement face aux
coteaux de la Lune. Lagranderoute de Chálons
a Sainte-Menehould passe a travers ce bassin,
presque parallelement au cours de l'Auve. C'est
a Sainte-Menehould et au-dessus de ee bassin
que se placa Dumouriez. 11 6t occlIper autour
de lui les positions les plus importantes, et ap
puya le dos contre Dillon, en lui recomman
dantde tenirferme eontre l'ennemi. Il occupait
ainsi la grande route de Paris sur troW points:
les Islettes, Sainte-Menehould et Chálons.

Cependant les Prussiens pouvaient, en pé
nétrant par Grand-Pré, le laisser a Sainte-Me
nehould, et courir a Chálons. Dumouriez or
donna done aDnbouquet, dont il avait appris
l'heureuse arrivée a Chálons, de se placer,
avec sa division, au camp de l'Épine, d'y réu
nir tons les volontaires nouveHement arrivés ,

afin de couvrir Chálons eontre un coup de
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main. Il fut rejoint ensuite par Chasot , et en
fin par Beurnonville. Celui-ci s'était porté le
15 a la vue de Sainte-Menehould, Voyant une
armée en bon ordre , il avait supposé que c'é
tait l'ennemi, cal' il ne pouvait croire que Du
mouriez, qu'on disait battu, se fút sitót et si
bien tiré d'embarras. Dans cette idée , il s'était
replié sur Chálons, et la, informé de la vérité ,
il était ievenu, et avait pris position le 19 a
Maffrecourt, sur la droite du campo Il amenait
ces dix mille braves, que Dumouriez avait
pendant un mois exercés, dans le camp de
Maulde, a une continuelle guerre de postes.
Renforcé de Beurnonville et de Chasot, Du
mouriez pouvait compter trente-cinq mille horn
mes. Ainsi, grace a sa fermeté et a sa pré
senee d'esprit, il se retrouvait plaeé dans une
position tres-forte, et en état de temporiser en
core assez long-temps. Mais si l'ennemi plus
prompt le laissait en arriere , et courait en
avant sur Chálons., que devenait son camp de
Sainte-Menehoulcl? C'était toujours la méme
erainte; et ses précautions , au camp de l'É
pine, étaient loin de pouvoir prévenir un dan
gel' pareil.

Deux mouvements s'opéraient trés-lentement
autour de luí : celui de Brunswick, qui hési
tait dans sa marche, et celui de Kellermann,

s.
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qui, parti le ti de Metz , n'était pas encoré ar- #

rivé au point convenn, apres quinze jours de
route. Mais si la lenteur de Brunswick servait
Dumouriez, celle de Kellermann le compromet-
tait singuliérement. Kellerrnann , prudent et ir
résolu, quoique, trés-hrave , avait tour-a-tour
avancé ou reculé, suivant les marches de l'ar
mée prussienne; et le 17 encore, en apprenant
la perte des défilés , il avait fait un mouvement
en arriere. Cependant le 19 au soir il fit aver
tirDumouriez qu'il n'était plus qu'a deux lieues
de Sainte-Menehould. Dumouriez lui avait ré
servé les hauteurs de Gisaucourt, placées asa
gauche, et dominant la route de Chálons et
le ruisseau de l'Auve. Il lui avait mandé que;
dans le cas d'une bataille, il pourrait se dé
ployer snr les hauteurs secondaires, et se por-
ter sur Valmy, au-dela de l'Auve. Dumouriez
n'eut pas le temps d'aller placer lui-méme son
collegue. Kellermann, passant l'Auve le 19dans
la nuit , se porta aValmy au centre du bassin,
et négligea les hauteurs de Gisaucoutt, qui
formaient la gauche du camp de Sainte-Mene
hould, et dominaient celles de la Lune , sur
lesquelles arrivaient les Prussiens.

Dans ce moment, en effet, les Prussiens ,
débouchant par Grand-Pré, étaient arrivés en
vue de l'armée francaise , et, gravissant les



ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE (1792). J 17

hauteurs de la Lune, découvraient déja le ter
rain dont Dumouriez occupait le sommet. Re
noncant a une course rapide sur Chátons , i1s

~ étaient joyeux, dit-on , de trouver réunis les
deux généraux franeais , afin de pouvoir les
eulever d'un seul coup. Leur but était de se
rendre maitres de la route de Chálons, de se
porter a Vitry, de forcer Dillon aux Islettes,
d'entourer ainsi Sainte -Menehould de toutes
parts, et d'obliger les deux armées a mettre
has les armes.

Le 20 au rnatin , KeBermann, qui , au líen
d'occuper les hauteurs de Gisaucourt , s'était
porté au centre du hassin , sur le moulin de
Valmy, se vit dominé en face par les hauteurs
de la Lune, occupées par l'ennemi. D'un coté,
il avait I'Hyron, que les Francais tenaient en
leur pouvoir, mais pouvaient perdre; de l'au
tre Gisaucourt, qu'il n'avait pas occupé , et oú
les Prussiens allaient s'établir. Dans le cas d'une
défaite , il était rejeté dans les marécages de
l'Auve, placés derriére le moutin deValmy, et
il pouvait étre écrasé avant d'avoir rejoint Du
mouriez, dans le fond de cet amphithéátre.
Aussitot il appela son collegue aupres de lui.
Mais le roí de Prusse , voyant un grand mou
vementdans l'armée írancaise , et croyant que
le projet des généraux était de se porter sur
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Chálons., voulut-aussitót en fermer le chemin,
et ordonna l'attaque. L'avant-garde prussienne
rencontra sur la route de Chálons Iavant-garde
de Kellerrnann , qui se trouvait avec son COl:pS
de bataille sur la hauteur de ValmY. On s'a
borda vivement , et les Francais , repoussés
d'abord., furent ramenés et soutenus. ensuite
par les carabiniers du général Valence. Des
hanteurs de la Lune, la canonnade s'engagea
avec le moulin de Valmy, el notre artillerie
riposta vivement a celle des Prussiens.

Cependant la position de Kellermann était
tres-hasardée ; ses troupes étaient toutes eatas
sées confusément sur' la hauteur de Valmy, et
trop mal a l'aise pour y combattre. Des hau
t~UI'S de la Lune, on le canonnaitrdecellestde
Gisaucourt , un .feu établi par les Prussiens
maltraitait sa gauche; I'Hyron, qui flanquait
sa droite, était a la vérité occupé par les Fran
cais ; mais Clerfayt; attaquant ce poste avec
vingt-cinq mille Autrichiens , pouvait s'en em
parer : alors, foudroyé de toutes parts, Keller
mann pouvait étre rejeté de Valmy dans rAuve1

sans que Dumouriez pút le secourir. Celui-ci
envoya aussitót le général Stengel avec une
forte divisionpour maintenir les Francais sur
l'Hyron, et y garantir la droite.de Valmy; il
enjoignit aBeurnonville d'appuyer Stengelavec
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seize bataillons ; il dépécha Chasot avec neuf
bataillons et huit escadrons sur la route de
Chálons , pour occuper Gisaucourt et flanquer
la gauche de Kellermann. Mais Chasot , arrivé
pres de Valmy, demanda les ordres de Keller
mann au lieu de se porter sur Gisaucourt, et
laissa aux Prussiens le temps de l'occuper, et
d'y établir un feu meurtrier pour nous. Cepen
dant, appuyé de droite et de gauche, Keller
mano pouv aitsesoutenirsurlemoulindeValmy.
Malheureusement un obus tombé sur un cais
son le lit sauter, et mit le désordre dans l'in
fanterie; le canon de la Lune l'augmenta en
core, et déja la premiere ligne commencait a
plier. Kellermann, apercevant ce mouvement,
accourut dans les rangs, les rallia, et rétablit
I'ordre, Dans cet instant, Brunswick pensa qu'il
faHait gravir-la hauteur, el culhuter avec la
baionnette les troupes francaises.

Il était midi. Un brouillard épais qui , jusqu'a
ce moment, avait enveloppé les deux armées,
était dissipé; elles s'apercevaient distinctement,
et nos jeunes soldats voyaient les Prussiens
s'avancer sur trois colonnes, avec l'assurance
de troupes vieilles et aguerries. C'était puur la
premiare fois qu'ils se trouvaient au nombre
de cent mille hommes, sur le champ de ha
taille , el qu'ils allaient croiser la baíonnette.
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Ils ne connaissaient encore ni eux ni l'ennemi,
et ils se regardaient avec inquiétude. Keller
mano entre dans les retranchements , dispose
ses troupes par colonnes d'un bataillon de
front, et Ieur ordonne, lorsque les Prussiens
seront aune certaine distance , de ne pas les
attendre, et de courir au-devant d'eux a la
baionnette. Puis il éleve la voix et crie : Vive
la nation l - On pouvait dans cet instant étre
brave ou láehe. Le cri de vive la nation ne fait
que des braves, et nos jeunes soldats, entrai
nés, marchent en répétant le cri de uioe la
nationl A cette vue, Brunswick, qui ne tentait.
l'attaque qu'avec répugnance,et avec unegrande
crainte du résultat , hésite, arrete ses colon
nes , et finit par ordonner la rentrée au campo

Cette épreuve fut décisive. Des ce moment ,
on erut a la valeur de ces savetiers , de ces
tailleurs , qui composaient l'armée francaise
d'apres les émigrés. On avait vu des hommes
équipés, vétus et braves; on avait vu des of
ficiers décorés et pleins d'expérience; un gé
néral Duval, dont la belle taille, lescheveux
blanchis inspiraient le respect; Kellerrnann ,

Dumouriez enfin, opposant tantde constance
et d'habileté en présence d'un ennemisi supe
rieur, Dans ce moment, larévolution fraucaise
fut jugée, et ce chaos.jusque-la ridicule, n'appa-
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rut plus que comme un terrible élan d'énergie.
A quatre heures, Brunswick essaya une nou

velle attaque. L'assurance de nos troupes le
déconcerta encore, et il replia une seconde fois
ses colonnes. Marchant de surprise en surprise ,
trouvant faux tout ce qu'on lui avait annoncé,
le général prussien n'avancait qu'avec la plus
grande circonspection, et, quoiqu'on lui ait
reproché de n'avoir pas poussé plus vivement
l'attaque et' culbuté Kellermann , les boris ju
ges pensent qu'il a eu raison. Kellermánn , sou
tenu de droite et de gauche par toute l'armée
francaise , pouvait résister; et si Brunswick , en
foncé dans une gorge et dans un pays détesta
ble, eút été battu une fois , il risquait d'étre en
tierement détruit. D'ailleurs il avait, par le
résultat de la journée , occupé la route de Chá
lons : les Francais se trouvaient coupés de leur
dépót, et il espérait les obliger a quitter leur
position dans quelques jours.-Il ne considérait
pas que, maítres de Vitry, ils en étaient qui ttes
pour un détour plus long, et pour quelques
délais dans l'arrivée de leurs convois.

Telle fut la célebre journée du 20 septembre
17~2 , oú furent tirés plus de vingt milIe coups
de éanon,et appelée depuis CANONNADE DE
VALIUY. La perte fut égale des deux cótésiet

s'éleva pour chaque armée ahuit ou :neuf cents
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hommes. Mais la gaieté et I'assurance régnaient
dans le camp francais , et les reproches, le re
gret, dans celui des Prussiens. On assure que
dans la soirée méme les émigrés recurent les
plus vives remontrances du roi de Prusse, et
qu'on, vil diminuer l'influence de Caloune , le
plus présomptueux des ministres émigrés, el
le plus fécond 'en promesses exagérées et en
renseignements démentis.

Dans la ~bit méme , Kellermann repassa
l'Auve a petit bruit , et .vint camper sur les
hauteurs de Gisaucourt , qn'il aurait du occu
per des l'origine, et dont les Prussiens avaient
profité dans la journée. Les Prussiens demeu
rérent sur les hauteurs de la Lune. Dans le
fond .opposé se trouvait Dumouriez , et a la
gauche de celui-ci Kellermann, sur les -han
teurs qu'il venait dereprendre. Dans cettepo
sition singuliere , les Francais , faisant face ala
France, semhlaient I'envahir , et les Prussiens,
qui étaieritappuyés contre elle, semblaient la
défendre. C'est ici que commenca , de la par!
de Dumouriez, une nouvelle suite d'actes pleins
d' énergie el de ferrneté, soit contre l'ennemi ,
soit contre sespropres officiers et eontre l'au
torité francaise. Avec pres de soixante-dix mille
hommes de troupes, dans un hon eamp, ne
manquant pa~ de vivres , ou du moins rare-
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ment, il pouvait attendre. Les Prussiens al)
contraire manquaient de subsistances; les ma
ladies commencaient a ravager leur armée, et
dan s eette situation ils perdaient beaueoup a
temporiser. Une saison affreuse, au milieu d'un
terrain argileux et humide, ne leur permettait
pas de séjourner long-temps. Si, reprenant
trop tard l'énergie et la célérité de l'invasion ,
ils voulaient marcher sur Paris, Dumouriez
était en force pour les suivre, et les envelopper
lorsqu'ils seraient engagés plus avant.

Ces vues étaient pleines de justesse et de
prudence. Mais dans le <;amp ,-. oú les officiers
s'ennuyaient des privations, et oú Kellermann
était peu satisfait de subir une autorité supé
rieure ; aParis, oú ron se sentait séparé de la
principale armée , et oú ron n'apercevait rien
entre soi etles Prussiens , oú ron voyait méme
les hulans arriver ~quinze lieues , depuis que
la forét de I'Argonne ..était ouverte, on ne
pouvait approuver le plan de Dumouriez. L'as
semblée, le. conseil se plaignaient de son ente
tement , luí éorivaient les lettres les plus impé
rativespour lui [aire abandonner sa position ,
et ,repas~er la Mame. Le camp a Montmartre,
et une armée.entre Chálons et Paris , étaient. l~
double ..empart qu'il fallait aux imaginationa
épouva'lté,c!\.LtN hulans vous harcélent., eeri-
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vait Dumouriez , eh bien! tuez-les ; cela ne me
regarde paso le ne changerai pas mon plan
pour des housardailles. Cependant les instan
ces et les ordres n'en continuaient pas moins.
Dans le camp, les officiers ne cessaient pas de
faire des observations. Les soldats seuls, sou
tenus par la gaieté du général, qui avait soin
de parcourir leurs rangs , de les encourager, et
de leur expliquer la position critique des Prus
siens, les soldats supportaient patiemment les
pluies et les privations. Une fois Kellermanu
voulut partir, et il .fallut que Dumouriez,
comme Colomb demandant encere quelques
jours ason équipage, prornit de décamper si',
dans un nombre de jours donnés, les Prussiens
ne battaient pas en retraite.

La belle armée des coalisés .se trouvait en
effet dans un état déplorable; elle périssait par
la disette, et surtout par le crueleffet de la
dyssenterie. Les dispositions de Dumouriez y
avaient contribué puissamment. Les tirailleries
sur le front du camp étant jugéesinutiles par
ee qu'elles n'aboutissaient a aucun résultatvil
fut convenu entre les deux armées de les sus
pendre; mais Dumouriez stipula 'fll1ece serait
sur le front seulement.i'Aussitót il détacha
toute sa eavalerie, surtout celledenouvelle le
vée, dans les ·pays environnants, afin d'inter-
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cepter les convois de l'ennemi , qui., étant ar
rivé par la trouée de Grand-Pré, et ayant re
monté l'Aisne pOl\r suivre notre retraite, était
ohligé de faire suivre les mémes détours a ses
approvisionnements. Nos cavaliers avaient pris
gout a cette guerre lucrative , et la poursui
vaient avec un grand succes. On était arrivé
aux derniers jours de septembre; le mal de
venait intolérable dans I'armée prussienne, et
des officiers avaient été envoyés au eamp fran
cais POUI' parlementer. D'abord il ne fut ques
tion que d'échanger des prisonniers; les Prus
siens dernanderent aussi le bénéfice'de l' échange
pour les émigrés, mais on le leur refusa. Une
grande politesse avait régné de part et d'autre.
De l'échange des prisonniers, la eonversation
s'étaient reportée sur les rnotifs de la guerre,
et , du coté des Prussiens, on avait presque
avoué que la guerre était impolitique. Le ca
ractere de Dumouriez reparut ici tout entier.
N'ayant plus acombattre, il faisait des mémoi
res pour le roi de Prusse , et lui démontrait
combien il lui était peu avantageux de s'unir
a la maison d'Autriche contre la France. En
méme temps, il lui envoyait douze livres de
café, les seules qui restassent dans les deux
camps. Ses mémoires, qui ne pouvaient man
qner d'étre appréciés , furent néanmoins tres-
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mal accueillis, et devaient l'étre. Brunswick
répondit au nom du roí de Prusse par une oé
-claration aussi arrogante que le premier mani
feste, et toute négociation fut rompue. L'as
sernblée , consuitée par Dumouriez, répondit ,
comme le sénat romain, qu'on ne traiterait
avecl'ennemi quelorsqu'il serait sorti deFrance.

Ces négociations n'eurent d'autre effet que
de faire calomnier le général, qu'on soup~onna

des lors d'avoir des relations secretes avec I'é
tral~ger, et de ·lui attirer quelques dédains af
fectés de la part d'un monarque orgueilleux et
humilié du résultat de la guerreo Mais tel était
Dumouriez : avec tous les genres de courage,
avec tous les gen res d'esprit , il manquait de
cette retenue, de cette dignité qui impose aux
hommes, tandis que le génie ne fait que les
saisir, Cependant, ainsi que l'avait prévu le gé
néral francais, des le le' octobre les Prussiens,
ne pouvant plus résister a la disette et aux
maladies, commencerent a décamper. Ce fut
en Europe un grand sujet d'étonnement, de
conjectures, de fables, que de voir une armée
si puissante , si vantée, se retirer humblement
devant ces ouvriers et ces bourgeois soulevés ,
qui devaient étre ramenés tambour battant
dans leurs villes, et chátiés pour en étre sortis.
La faiblesse avec laquelle furent poursuivis les
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Prussiena.Fespece d'impunité dont ils jouirent
en repassant les défilés de l'Argonne, firent
supposer des stipulations secretes, et mérne
un marché avec le mi de Prusse. Les faits mi
litaires vont expliquer, mieux que toutes ces
suppositions , la retraite des coalisés. •

Bester dan s une position aussi malheureuse
n'était plus possible. Envahir était devenu in
tempestif, par une saison aussi avancée et aussi
mauvaise. La seule ressource était done de se
retirer vers le Luxembourg et la J...orraine , et
de s'y faire une forte base d'opérations, pour
reeommencer la campagne l'année suivante.
D'ailleurs on a lieu de eroire qu'en ee moment,
Frédéric-Guillaume songeait aprendre sa part
de la Pologne; ear c'est alors que ee prince ,
aprés avoir excité les Polonais contre la RUS4>ie_
et l'Autriche, s'apprétait a partager leurs dé
pouilles. Ainsi l'état de la saison el des lieux,
le dégoút d'une entreprise manquée , le regret
de s'étre allié contre la France avec la maison
d'Autriche , et enfin de nouveaux intéréts dans
le Nord, étaient chez le roi de Prusse des mo
tifs suffisants pour déterminer sa retraite. Elle
se fit avec le plus grand ordre, ear cet en
nemi, qui consentait a partir, n'en était pas
moins tres-puissant. Vouloir lui fermer tout
a-fait la retraite, el l'obliger as'ouvrir un pas-
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sage par une victoire, eüt été une imprudence
que Dumouriez n'aurait pas commise. Il fallait
se contenter de le harceler, et c'est ce qu'il fit
ave e trop peu d'activité , par sa faute et celle
de Kellermanu.

Le dauger était passé , la campagne finie , et
chacun était rendu a soi et a ses projets.
Dumouriez songeait ason entreprise des Pays
Bas, Kellermann a son commanclement de
Metz , et la poursuite des Prussiens n'obtint
plus des deux généraux l'attention qu'elle mé
ritait. Dumouriez envoya le général d'Harville
au Chéne-Populeux pour chátier les émigrés;
ordonna au général Miaczinski de les attendre
a Stenay, au sortir du passage, pour achever
de les détruire ; dépécha Chasot dn meme coté
pour occuper la route de Longwy; placa les
généraux Beurnonville, Stengel et Valence avec
plus de vingt-cinq mille hommes sur les der
rieres de la grande armée, pour la poursuivre
avec vigueur , et en mérne temps enjoignit a
Dillon ,qui s'était toujours maintenu aux Is
lettes avec le plus grand honheur, de s'avancer
par Clermont et Varennes, afin de couper la
route de Verdun. Ces dispositions étaient bon
nes sans doute, mais elles auraient dú étre
exéeutées par le générallui-meme; il aurait du,
suivant le jugement tres-juste et tres-élevé de
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M. Jomini, foudre directement sur le Rhin, et
le descendre ensuite avec eoute son armée.
Dans ce moment de succés , renversant tout
devant lui, il aurait conqnis la Belgíque en'
une marche. Mais íl songeaít a venir a Paris
pour préparer une invasion par Lille. De leur
coté, les trois généraux Stengel , Beurnonville
et Valence ne s'entendirent pas assez bien, et
ne poursuivirent que faiblement les Prussiens.
Valence, qui dépendait de Kellermann, recut
tout-á-coup l'ordre de revenir joindre son gé
néral a Chálons , afin de reprendre la route de
Melz. 11 faut convenir que le mouvement
était singnlierement imaginé, puisqu'il rame
nait Kellerrnann dans l'intérieur, pour repren
dre ensuite la route de la frontiére lorraine.
La route naturelle était en avant par Vitry ou
Clermont, et elle se conciliait avec la pour
suite des Prussiens , telle que l'avait ordonnée
Dumouriez. A peine celui-ci connut-il l'ordre
donné a Valence, qu'il lui enjoígnit de pour~

suívre sa marche, disant que tant que dure
rait la jonction des armées du nord et du
centre, le commandement supérieur lui ap
partiendrait a lui seul. Il s'en expliqua tres
vivement avec Kellermann , qui revint sur sa
premiere détermination , et consentit a pren
dre sa route par Sainte-Menehould et Clermont.

III. 9
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Cependant la poursuite ne s'en fit ras rnoins
avec beaucoup de mollesse. Dillon seul harcela
les Prussiens avec une bouillanteardeur., et
faillit méme se faire hattre en s'élancant trop
vivement sur leurs traces.

Le désaccord des généraux, et leurs distrae
tions personnelles apres le dangel' , furent évi
demment la seule cause qui procura une re
traite si facile aux Prussiens. On a prétendu
que leur départ avait été acheté, qu'il avait
été payé par le produit d'un grand vol dont
nous allons parler, qu'il était convenu avec
Dumouriez, et que l'une des stipulations du
marché était la libre sortie des Prussiens ; en
fin que Louis XVI l'avait demandé du fond de
sa prison. On vient de voir que cette retraite
peut étre suffisamment expliquée par des mo
tifs naturels; mais bien d'autres raisons encore
démoutreut I'absurdité de ces suppositions.
Ainsi il n'est pas croyable qu'uu monarque,
dont les vices n'étaient pas ceux d'une vile cu
pidité, se soit laissé acheter ; on ne voit pas
pourquoi , daos le cas d'une convention , Du
mouriez ne se serait pas justifié, aux yeux des
militaires , de n'avoir pas poursuivi l'ennemi,
en avouant un traité qui n'avait ríen de hon
teux pour lui ; enfin le valet de chambrc du
roí, Cléry, assure que rien de semblahle a
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la prétendue lcttre adressée par Louis XVI a
Frédéric-Guillaume , et transmise par le pro
cureur de la commune Manuel, n'a été éerít
et donné a ce dernier. Tout cela n'est done
que mellsonge, et la retraite des coalisés ne
fut que l'efEet naturel de la guerreo Dumou
riez, malgré ses fautes ~ malgré ses distraetíons
a Grand-Pré, malgré sa négligenee au mo
ment de la retraite , n'en fut pas moins le sau
veur de la France, el d'une révolution qui a
peut-étre avancé l'Europe de plusieurs siecles.
C'est lui qui , s'emparant d'une armée désor
ganisée, défiante, irritée, lui rendant l' ensem
ble et la confiance, établissant sur toute cette
frontiere l'unité et la vigueur, ne désespérant
jamais au milieu des circonstances les plus
désastreuses , donnant apres la perte des défi
Iés un exemple de sang-froid inouí , persis
tant daos ses premieres idées de temporisa
tion malgré le péril, malgré son armée et son
gouvernement, d'une maniere qui prouvc la
viguenr de son jngement et de son caractere ;
c'est lui, disons-nous , qui sauva notre patrie
.de l'étranger et du eourroux contre-révolu
tionnaire, et donna l'exemplc si imposant
d'un homme sauvant ses coneítoyens malgré
eux-mémes, La conquéte , si vaste qu'elle soit,
n'est ni plus belle ni plus morale,
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CHAPITRE 111.

Nouveaux massaeres des prisonniers aVersailles. - Abus
de pouvoir et dilapidations de la commune. - Élec
tions des députés a la convention. - Composition de
la dépuration de Paris. - Position el projets des gí
rondins ; caractére des chefs de ce parti; du fédéralisme.
-État du parti parisicn el de la commune.c-Duvertuee
de la convention nationale le 20 septembre 1792.; abo
lition de la royauté; établissement de la république.
Premiére lutte des girondins et des montagnards; dé
nonciation de Robespierre et de -Marat. - Déclaration
de I'unité et de l'indivisibilité de la république. -Dís
tribntion et forces des partis, dans la convention, 
Changements dans le POUVOil' exécutif. - Danton quitte
son ministére. - Création de divers comités adminis
tratifs et dn comité de constitution,

TANDIS que les armées francaises arrétaient la
marche des coalisés, París était toujours dans
le trouble et la coilfusion. On a déja été témoin
des débordements de la commurie , des fureurs
si prolongées de septemhre, de l'impuissance
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des autorités et de l'inaction de la force pu
blique, pendant ces journées désastreuses : on
a vu avec quelle audace le comité de surveil
lance avait avoué les massacres, et en avait
recommandé l'imitation aux autres cornmunes
de France. Cependant les cornmissaires envoyés
par la commune avaient été partout repoussés,
paree que la Franee ne partageait pas les fu
reurs que le danger avait excitées dans la ca
pitale, Mais dans les environs de Paris, tous
les meurtres ne s'étaient pasbornés aceux dont
on a déjá tu le récit. Il s'était formé dans eette
ville míe troupe d'assassins que les massacres
de septembre avaient familiarisés avec le sang,
et qui avaient besoin d'en répandre encore.
Déjá quelques cents hommes étaient partís
pour extraire des prisons d'Orléans les accusés
de haute-trahison. Ces malheureux , par un
dernier décret , devaient étre conduits a Sau
mur. Cependant leur destination fut changée en
route , et ils furent acherninés vers Paris, Le 9
septembre on apprit qu'ils devaient arriver le
J o aVersailles. Aussitót , soit qne de nouveaux
ordres fussent donnés a la bande des égor
geurs, soit que la nouvelle de cette arrivée
suffit pour réveiller leur ardeur sanguinaire,
ils envahirent Versailles du 9 au 10. A l'instant
l;e bruit se répandit que de nouveanx massa-
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eres allaient étre commis. Le maire de Versailles
prit toutes les précautions ponr empécher de
nouveaux malheurs, Le président du tribunal
criminel conrut a Paris avertir le ministre
Danton du danger qui menacait les prison
niers ; mais il n'obtint qu'une réponse a toutes
ses instances : Ces hommes-lá sont bien coupa
bles.-Soit, ajouta le présidentAlquier, mais la
loi seu/e doit en faire justiee. - Eh! ne voyez
vous pas, reprit Danton d'une voix terrible,
que jc 'vous aurais déjá répondu d'une autre
maniere si je le pouvais! Que vous importent
ces prisonniers? Retournez a vos fonetions et
ne vous occupez plus d'eux.....

Le .lendemajn , les prisonuiers arriverent a
Versailles, Une foule d'hommes inconuus se
précipiterent sur les voitures , parvinrent a les
entourer et a les séparer de l'escorte , renver
serent de cheval le commandant Fournier,
enleverent le maire, qni voulait généreuse
ment se faire tuer a son poste, et massacré
rent les infortunés prisonniers, au nombre
de cinquante - deux, La périrent Delessart et
d'Ahaneour, mis en aceusati~n eomme mi
nistres, et Brissac, comme chef de la garde
constitutionnelle, Iicenciée sous la législative.
lmmécliatement apres cette exécution, les as
sassins cournrent aux prisons de la ville , et
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renouvelerent les scenes des premiers jours de
septembre, en employant les mémes moyens,
et en parodiant , cornme aParis , les formes
judiciaires. Ce dernier événement, arrivé a
ciuq jours d'intervalle du premier, acheva de
produire une terreur universelle, A Paris , le
comité de surveillance ne ralentit point SOIl

action: tandis que les prisons venaient d'étre
vidées par la mort, il recomrnenca a les rem
plir en lancant de nouveaux mandats d'arrér.
Ces mandats étaieut en si grand nombre, que
le ministre de l'intérieur, Roland, dénoncant
a I'assemhlée ces nouveaux .actes arbitrai~es,
put en déposer ciuq a six cents sur le bureau,
les uns signés par une seule personne, les au
tres par deux ou trois au plus, la plupart dé
pourvus de motifs, et heaucoupfondés sur le
simple soupc;;on d'incivisme.

Pendant que la commune exereait ~a puis
sanee a Paris, elle envoyaitdes cornmissaires
dans les départements. pour y justifier sa con
duite, y conseiller son exemple, y recomman
del' aux électeurs des députés de son choix,
et y décrier ceux qui la contrariaient dans
l'assemblée législative. Elle se procurait ensuite
des valeurs immeuses, en saisissant les s?mmes
trouvées chez le trésorier de la liste civile , Sep
teuil , en s'emparant de l'argeuterie des églises
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et <In riche mobilier des émigrés , en se faisant
délivrer enfin par le trésor des sommes consi
dérables , sous le prétexte de soutenir la caisse
de secours , et de faire achever les travaux du
campo Tous les effets'des malheureux massacrés
dans les prisons de Paris et sur la route de
Versailles avaient été séquestrés , et déposés

dans les vastes salles du comité de surveillance,
Jamais la commune ne voulut représenter ni

•les objets , ni leur valeur, et refusa rnéme toute
réponse a cet égard, soit au ministere de l'in
térieur , soit au directoire du département,
qni, comme on sait , avait été converti en sim
ple commission de contributions. Elle fit plus
encore, et elle se mit a.vendre de sa propre
autorité le mobilier des grands hótels , sur les
quels les scellés étaieut restés apposés depuis
le départ des propriétaires. Vainement I'admi
uistration supérieure lui faisait-elle des défen
ses: toute la classe des subordonnés chargée
de I'exécution des ordres, ou appartenait a la
municipalité , ou était trop faíble pour agir.
Les ordres ne °recevaient ainsi aucune exécu
tion.

La garde nationale, recomposée sous la
dénomination de sections armées et rernplie

d'hornmes de toute espece , était dans une dés
orgauisation complete. Tantót elle se prétait
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au mal, tantót elle le laissait eommettrc par
négligenee. Des postes étaient compléternent
abandonnés , paree que les hornmes de garde,
n'étant pas relevés, méme apres quarante-huit
heures , se retiraient épuisés de dégoút et de

fatigue. Tous les eitoyens paisibles avaient
quitté ee eorps, naguére si régulier, si utile;
et Santerre , qui le commandait , était trap
faible et trop peu intelligent pou!' le réorga
niser.

La süreté de París était done livrée au ha
sard; et d'une part la commune, de l'autre la
populaee, y pouvaient tout entreprendre.
Parmi les dépouilles de la royauté, les plus
précieuses, et par conséquent les plus convoi
tées, étaient celles que renfermait le Garde
Meuble , riche dépót de tous les effets qui
servaient autrefois a la splendeur du tróne.
Depuis le JO aoút, ee dépót avait éveillé la
cupidité de la multitude , et plus d'une circons
tance excitait la surveillance de l'inspecteur de
l'établissement. Celui-ci avait fait réquisitions
sur réquisitions pour obtenir une gardc suffi
sante ; mais soit désordre , soit difficulté de
suffire a tous les postes, soit enfin négligence
volontaire, on ne lui fournissait point les for
ces qu'il demandait, Pendant la nuit '4u 16
septernbre , le Garde - Meuble fut volé, et la

·
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plus grande partie de ce qu'il contenait passa
dans des mains inconnues , que l'autoritéfit
depuis d'inutiles efforts pour découvrir. On
attribua ce nouvel événement aux hornmes qui
avaient secretement ordonné les massacres. Ce
pendant ils n'étaient plus exeités iei ni par le
fanatisme , ni par une poli tique sanguinaire; et,
enleur supposant le motif du vol, ils avaient
dans les dépóts de la commune de quoi satis
faire la plus grande ambition. On a dit a la
vérité , qu'on fit cet enlevement pour payer la
retraite du roi de Prusse , ce qui est absurde ,
et pour fournir aux dépenses du parti, ce qui
est plus vraisemblable, mais ce qui n'est nul
lement prouvé. Au reste, le vol du Garde
1\'Ieubledoit pen influer sur le jugement qu'il
faut porter de la cornmune et de ses chefs. Il
n'en est pas moins vrai que, dépositaire de
valeurs irnrnenses , la commune n'en rendit
jamais aucun compte; que les scellés apposés
sur les armoires furent brisés, sans que les ser
rures fussent forcées, ce qui indique une sous,
traetion et point un pillage popnlaire; et que
tant d'objets précieux disparurent a jamais.
Une partie fut impudemment volée par"'~es

subalternes, tels que Sergent, surnommé ABa.
the , acause d'un bijou précieux dont il-s'était
paré ; Hile antre partie servit aux frais (In gon-
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vernement extraordinaire qu'avait institué la
commune. C'était une guerre faite él l'aneienne
société, et toute guerre est souillée du meurtre
el du pillage,

Telle était la situation de París, pendant
qu'on faisait les élections pour la convention
nationale. C'était de cette nouvelle assemblée
que les citoyens honnétes attendaient la force
et l'énergie nécessaires pour ramener l'ordre :
ils espéraient que les quarante jours de con
fusion et de crimes, écoulés depuis le 10 aoüt ,
ne seraient qu'un accident de l'insurrection ,
aeeident déplorable mais passager. Les députés
rnérne , siégeant avee tant de faiblesse dans
l'assemblée législative, ajournaient l'énergie a
la réunion de cette convention, esperance
commuue de tous les partis,

On s'agitait pour les élections daps la France
entiére. Les clubs exercaient a cet égard une
grande influence. Les jacobins de París avaient
fait imprimer et répandre la liste de tous les
votes émis 'pendant la session législative, afio
qu'elle servit de documents aux électeurs. Les
députés qui avaient voté contre les lois dési
rées par le parti populaire, el surtout eeux qui
avaient absous Lafayette, étaient particuliére
ment désignés. Néanmoins, dans les provínces
oú les discordes de la capitale n'avaient paso
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encare pénétré, les girondin&., méme les plus
odieux aux agítateurs de París, étaient nornmés
a cause de leurs talents recounus. Presque tous
les membres de l'assemblée actueUe étaient
réélus, Beaucoup de constituants, que le décret
de non-réélection avait exclus de la premiere
législature, furent appelés a faire partie de
cette convention. Dans le nombre on distin
gnait Buzot e'tPétion. Parmi les nouveaux mern- -1

bres figuraient naturellement les hommes qui,
dans leurs départements, 5'étaient signalés par
leur énergie et leur exaltation, ou les écrivains
qui, comme Louvet, s'étaient fait connaitre ,
par leurs talents, ala capitale et aux provinces.

A Paris, la faction violente qui avait dominé
depuis le 10 aoüt , se rendit maitresse des
élections, et mit en avant tous les hommes de
son choix. Robespierre, Danton furent les pre
miers nommés. Les jacobins, le conseil de la
commune accueillirent cette nouvelle par des
applaudissements. Aprés eux furent élus Ca
mille Desmoulins, farneux par ses écrits; David,
par ses tableaux; Fabre-d'Églantine, par ses
ouvrages comiques et une grande participa
tion aux troubles révolutionnaires; Legendre,
Panis, Sergent, Billaud-Varennes , par leur
conduite a la commune. On y ajouta le pro
curenr - syndic Manuel, Robespierre jeune ,
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frere du célebre Maxiroilieu; Collot-d'Herhois . .
ancien comédien ; le duc d'Orléans, qui avait
abdiqué ses titres, et s'appelait Philippe-Éga
lité. Enfin , aprés tous ces noms , on vit paraitre
avec étonnement le vieux Dusaulx, l'un des
électeurs de 1789, quis'était tant opposé aux
fureurs de la multitude, qui avait tant versé
de larmes sur ses exces , et qui fut réélu par
un dernier souvenir de 89, et comme un étre
bon el inoffensifpour tous les partís. Il man
quait a cette étrange réunion le cynique et
sanguinaire MaratvCet homme étrange avait,
par l'audace de ses écrits , quelque chose de
surprenant, rnéme pour des gens qui venaient
d'étre térnoins des jouruées de septembre. Le
capucin Chabot, qui dominait aux Jacobina
par sa verve , et y cherchait les triomphes qui
Iui étaient refusés dans I'assemhlée légíslative,
fut obligé de faire l'apologie de Marat; et,
comme c'était chez les jacobins que toute
chose se délibérait d'avance , son élection pro
posée chez eux fut bientót consommée dans
l'assemblée électorale. Marat, un autre jour
naliste, Fréron, et quelques individus obscurs
compléterent eette députation fameuse , qui ,
renfermant des commercants , UO boucher, un
comédien , un graveur, un peintre, un avocat,
trois OH quatre écrivains , un prince déchu ,
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représentait bien la confusion et la variété des
existences qui s'agitaient dans I'immense capi
tale de la Franee.

Les députés arrivaient suceessivement a Pa
ris, et amesure que leur nombre devenait plus
grand, et que les journées qui avaient prodnit
une terreur si profonde s'éloignaient , on eom
mencait ase rassurer, et ase prononcer contre
les désordres de la capitale. La crainte de l'en
nemi était diminuée par la contenance de Du
mouriez dans l'Argonne : la haine des aristo
erales se changeait en pitié, depuis I'horrible
sacrifice qu'on en avait fait a París et a Ver
sailles. Ces forfaits , qui avaient trouvé tant
d'approhateurs égarés ou tant de censeurs LÍ

mides, ces forfaits, devenus plus hideux par
le vol qui venait de se joindre au meurtre ,
excitaient la réprobation géllérale. Les giron
dins , indignés de tant de -crimes , el eourroucés
de l'oppression personnelle qn'ils avaient subie
pendant un mois entier, devenaient plus fermes
et plus énergiques. Brillants de talent etde
courage aux yeux de la France, invoquant la
justioe et l'humanité, ils devaient avoir l'opi
nion publique pour eux, et déjá ils en mena
caient hautement leurs adversaires,

Cependant, si les girondins étaient égale
mcnt prononcés centre les excés de París, ils
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n'éprouvaient et n'excitaient pas tous ces res
sentiments personnels qui enveniment les
haines de partí. Brissot , par exemple, en ne·
cessant aux Jacobins de lutter d'éloquence avec
Robespierre, lui avait inspiré une haine pro
fondeo Avec des lumieres , des talents, Brissot
produisait beaucoup d'effet; mais il n'avait ni
assez de considération personnelle, ni assez
d'habileté pour étre le chef du parti , et la
haine de Robespierre le grandissait en luí im
putant ce role. Lorsqu'á la veille de l'insurrec
tion, les girondins écrivirent une lettre aBose,
peintre du roí, le bruit d'un traité se répaodit,
et 00 prétendit que Brissot, chargé d'or, allait
partir pour Londres. Il n'en était rien; mais
Marat, a qui les bruits les plus insignifiants,
ou méme les mieux démentis , suffisaient pour
établir ses accusations , n'en avait pas moins
lancé un mandat d'arrét contre Brissot, lors de
l'emprisonnement général des prétendus cons
pirateurs du 10 aoút. Une grande rumeur s'en
était suivie, et le mandat d'arrét ne fut pas
exécuté. Mais les jacobins n'en disaient pas
moins que Brissot était vendu a Brunswick ;
Robespierre le répétait et le croyait, tant sa
fausse intelligence était portée a croire cou
pables ceux qu'il haissait. Louvet lui avait ins
piré tout autant de haine, en se faisant le se-
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cond de Brissot aux Jacobins et dans te Journal
de la Sentinelle, Louvet , plein de talent et- de
hardiesse, s'attaquait directement aux hommes.
Ses personnalités virulentes , reproduites eha
que jour par la voie d'un journal, en avaient
fait l'ennemi le plus dangereux et le plus dé
testé du parti Robespierre.

Le ministre Roland avait déplu atout le parti
jacobin et municipal par sa courageuse lettre
du 3 septernbre , et par sa résistance aux em
piéternents de la commune ; mais n'ayant riva
lisé avec aucun individu, il n'inspirait qu'une
colere d'opinion. Il n'avait offensé personnel
lement que Danton, en lui résistant dans le
conseil, ce qui était pen dangereux, car de
tous les hommes il n'y en a pas dont le res
sentiment Iút moins a craindre qne celui de
Danton. Mais dans la personne de Roland c~é'"

tait principalement sa femme qu'on détestait,
sa femme, fiere , sévere , courageuse, spiri
tuelle , réunissant autour d'elle ces girondins
si cultivés, si brillants , les animant de ses
regards, les récompensant de son estime, et
conservant dans son cercle, avec la simplicité
républicaine, une politesse odieuse a des
hommes obscurset grossiers. Déja ils s'effor
caient de répandre contre Roland un bas ridi
cule. Sa femme, disaient-ils , gonvernait ponr

TIT. 10
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lui, dirigeait ses amis, les récompensait méme
de ses Iaveurs. Dans son ignoble langage, Ma
rat l'appelait la Circé du parti.

Guadet , Vergniaud, Gensonné, quoiqu'ils
eussent répandu un grand éclat dans la légis
Iati ve, et qu'ils se fussen t opposés au parti ja
cobin, n'avaient cependant pas éveillé encore
toute la haine qu'ils exciterent plus tardo Gua
det méme avait plu aux républicains énergiqnes
par ses attaques hardies eontre Lafayette et la
~Ol]ir. Guadet{vif, prompt as'élancer en avant,
passait du plus grand emportement au plus
grand sang-froid ; et, maitre de lui ala tribune,
il y brillait par l'á-propos et les mouvements.
Aussi devait-il , eomme tous les hommes, ai
mer un exercice dans lequel il excellait, en
abuser mérne , et preudre trop de plaisir abattre
avec la parole, un parti qui lui répondrait .bien-
tót avec la mort. "

Vergniaud n' avai t pas aussi "bien réussi que
Guadet auprés des esprits violents, paree qu'il
ne montra jamais autant d'ardeur contre la
cour, mais il avait été moins exposé aussi ales
blesser , paree que, dans son abandon et sa
nonchalanee , il heurtait moins les personnes
qne son ami Guadet. Les passions éveillaient
peu ee trihun , le laissaient sommeiller au mi
Iieu des agitations de partí, et , ne le portant
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pas au-devant des hommes , ne l'exposaient
guere a leur haine, Cependant il n'était point
indifférent, Il avait un coeur noble, une helle
et lucide intelligence, et le feu oisifde son étre,
s'y portant par intervalIe, l'échauffait, l'élevait
jusqu'a la plus sublime énergie. Il n'avait pas la
vivacitédes reparties de Guadet,maisil s'animait
ala tribune, il Yrépandait une éloquence ahon
dante, et, grace a une souplesse d'organe ex
traordinaire , il rendait ses pensées avec une
facilité" une fécondité d'expression, qu'aucun
homrne n'a égalées. L'élocution de Mirabeau
étai r,comme son caractére, inégale el forte; celle
de Vergniaud, toujours élégante et noble, de
venait avec les circonstances, grande et éner
gique. Mais toutes les exhortations de l'épouse
de Roland ne réussissaient pas toujours aéveil
ler cet athlete , souvent dégoüté des hommes,
souvent opposé aux imprudences de ses amis,
et peu convaincu surtout de I'utilité des paroles
contre la force.

Gensonné, plein de sens et de probité, mais
doué d'une facilité d'expression médiocre, et
capable seulement de faire de bons rapports,
avait peu figuré encore ala tribune. Cependant
des passions fortes, un caractere obstiné, de
vaient Iui valoir chez ses amis beaucoup d'in
fluence, et chez ses ennemis la haine, qui at-

10.
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teint le caractere toujours plus que le ta
lento

Condoreet •. autrefois marquis et toujours
philosophe, esprit élevé , impartial , jugeant
tres-bien les fautes de son parti , pen propre
aux terribles agitatiolls de la dérnocratie , se
mettait rarement en avant , n'avait encere au
cun ennemi direet ponr son eompte, et se ré
servait pour tOl1S les genres de travaux qui exi
geaient des méditations profondes. Buzot, plein
desens, d'élévationid'áme , de eourage, joi
gnant a une belle figure une éloeution ferme
et simple, irnposait aux passions partoute la
noblesse de sa personne , et exercait autour de
lui le plus grand ascendant moral.

Barbaroux ,élu par ses concitoyens, venait

d'arriver du midi, avec un de ses amis député
eomme lui a la convention nationale. Cet ami
se nommait Rebecqui. C'était un hornme peu
cultivé, mais hardi, elltreprenant, el tout dé
voué a Barbaroux, On se souvient que ·ce der
nier idolátrait Roland et Péti~1l , qu'il l'egar
dait Marat comme un fou atroee , Bobespierre
eomme un ambitieux , surtout depuis que Panis
le lui avait proposé comme un dictateur indis
pensable. Révolté des erimes commis depuis
son absence, il les imputait volontiers a des
hommes qu'il détestait déja , el il se pronon<;a,
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des son arrivée, avec une énergie qui rendit
toute réconciliation impossible. Inférieur ases
arnis par l'esprit , mais doué d'intelligence et
de facilité, beau, héroique , ji se répandit en
menaces, et en quelques jours il obtint autant
de haine que ceux qni pendant toute la légis

lative n'avaient cessé de blesser les opinions
et les' hommes.

Le personnage antour duquel se rangeait
tout le. parti , et qui jouissait d.'une considéra
tion universelle , était Pétion. Maire pendant la
législative, il avait , par sa lutte avec la cour,
acquis une popularité immense, A la vérité il
avait , le 9 aoút , préféré une délihération aun
combat; depuis il s'était prononeé contre sep
tembre, et s'était séparé de la commune,
comme Bailly en J 790; mais cette opposition
tranquillo et silencieuse , sans le hrouiller en
core avec la faction, le lui avait rendu redou
tableo Plein de lumieres , de calme, parlant
rarement, ne voulant jamais rivaliser de talent
avec personne, il exercait sur tout le monde, et
sur Robespierre lui- méme , l'ascendant d'une
raison froide, équitable, él universellement
respectée. Quoique reputé girolldin, tous les
partis voulaientsou suffrage, tous le redou
taient , et, dans la nouvelle assemblée, il avait
pOOl' Iui non - seulement le coté droit , mais
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tcnte.lamasse moyenne,et heaucoup méme du
caté gauche.

TeUe était done la situalion des girondins,
en présence de la faction parisienne : ils avaient
poul' eux l'opinion générale, qui réprouvait les
excés ; ils s'étaient emparés d'une grande partie
des députés qui arrivaient chaque jour aParis;
ils avaient tous les ministres, excepté Danton,
qui souvent dominait le conseil, mais ue se
servait pas de sa puissaneecontre eux; enfin
ils montraient a Ieur tete le maire de Paris,
l'hommele plus respecté du momento Mais a
Paris , ils 11'étaient pas chez eUK, ils se trou
vaient au milieu de leurs ennernis , et ils avaient
a redouter la violence des classes inférieures,
qui s'agitaient au-dessous d'eux, et surtout la
violence de l'avenir , qui allait croitre avec les
passions révolutionnaires,

Le premiar reproche qu'on leur adressa fut
de vouloir sacrifier París. Déja on leur avait
imputé de vouloir se réfugier dans les dépar
tements et au - delá de la Loire. Lestorts de
Paris a leur égard étant plus grands depuis les
:.1 et 3 septembre, 011 leur supposad'autant
plus l'intention de l'abandonner., el on pré
tendit qu'ils avaient voulu réunir la convention
ailleurs. Peu a peu les.soupcons s'arrangeant,
prirent une forme plus réguliere. On leur I'epro-
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chait de vouloir rompre l':uui.té natienale, el

composer desquatre-vi.ngt-troisoopartemellts,
quatre-vingt-trois états , tous égaux entre eux ,
el unís par un simple .lien fédératif. On ajou
tait qu'i!s voulaient par lit détruire la supré
matie de Paris , et s'assurer unedomination
personnelledansleurs départemeuts respectifs.
C'est alors que fut imag,inée lacalomnie du le,:"
déralisme. H est vraique, iorsque la France
était rneuacée par' l'invasion des Prussiens , ils
avaieot songé, en cas d'estrémité , a se retran
cher daos les départements rnéridionaux ; il
est eucore vrai qu'en voyant les exces et la ty~

rannie de París, ils avaient quelquefois reposé
leur pensée sur les départements ; mais de la
a un projet de régime fédératif ii y avait lo in
encore. Et d'ailleurs , entre un gouvernement
fédératif et un gouvernement unique et cen
tral, toute la différence consistanedans le plus
ou moins d'énergiedes institutions Locales, le
crime d'une telle idée était bien vague, s'i] exis
mito Les girondins, n'y voyautau reste ríen de
eoupable , ne s'en défendaient Pfi6, et beaucoup
d'eutre eux , indignés de l'absurdité awec la
quelle 08 poursuivait ce systeme , elemandaient
si, apres tout, la Nouvelle-Amérique , la HoJ.
laude, la Suisse.n'étaient.pas heureuseset libres
sous un régimefédératif, .et s'til J' auralt une
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grandeerl'eur OH un grand forfait a préparer
a la Franee un sort pareil. Buzot surtout sou
tenait souvent eette doctrine, et Brissot , granel
admirateur des Américains , la défendait égale
ment, plutót comrne opinion philosophique
que comme projet applicablea la France. Ces
conversations divulguées donnerent plus de
poids a la calomnie du fédéralisme. Aux Jaco
bins , on agita gravement la question du fédé
ralisme, et on souleva mille fureurs contre les
girondins. On prétendit qu'ils voulaient dé
truire le faisceau de la puissance révolution
naire, lui enlever cette unité qui en faisait la
force, et cela, pour se faire rois dans leurs pro
vmces.

Les girondins répondirent de leur coté par
des reproches plus réels, mais qui malheureu
sement étaient exagérés aussi, et qui perdaient
de leur force en perdant de leur vérité, Iís

reprochaient a la commune de s'étre rendue
souveraine, d'avoir par ses usurpations em
piété sur la souveraineté nationale , et de s'étre

arrogé aelle seule une puissance qui n'appar
tenait qu'ala France entiere. Ils lui reprochaient
de vouloir dominer la convention , eorome elle
avait opprimé l'assemblée 1égislative ; ils disaient
qn'en siégeant auprés d'elle, les manrlataires na
tionaux n'étaient pas en süreté , et qu'ils siége-
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raient au milieu des assassins de septembre. lis
l'accusaient d'avoir déshonoré la révolution
pendant les quarante jours qui suivirent le JO

aoút , el de n'avoir rempli la députation de Paris
que d'hommes signalés 'pendant ces horribles
saturnales. Jusque-lá tout était vrai, Mais i1s
ajoutaient des reproches aussi vagues que ceux
de fédéralisme dont eux-rnémes étaient l'objet.
Ils accusaient hauternent Marat, Danton et Ro
bespierne , d'aspirer ¡. la suprérne puissance;
Marat , paree qu'il écrivait tous les jours qu'il
falIait un dictateur pom purger la société des
membres impurs qui la corrornpaient ; Robes
pierre, paree qu'il avait dogrnatiséá la commnne,
et parlé avec insolence a l'assemblée , et paree
qtie,ála veille du JO aoút , Panis l'avait proposé
el Barbaroux comme dictateur; Danton enfin,
paree qu'il exercait sur le ministére , sur le
peuple et partout oú il se montrait, l'infiuence
d'un étre puissant. On les nommait les triurn

virs, et cependant il n'y avait guere d'union
entre eux. Marat n'était qu'un systérnatique in
sensé, Robespierre n'était encore qu'un jaloux,
mais il n'avait pas assez de graudeur pallr étre

un ambitieux; Danton enfin était un hornme
actif , passionnépour le but de la révolution,
et qui portait la main sur toutes choses, par
ardeur plus que par ambition personnelle. Mais
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parmi ces hommes, il n'y avait encore ni un
usurpateur, ni des conjurés d'accord entre eux;
et il était imprudent de donner a des adver
saires, déjá plus forts que 50i, l'avantage d'étre
accusés injustemenr. Cependant les girondins
ménageaient plus Danton, paree qu'il n'y avait
rien de personnel entre lui et eux, ~t ils mé
prisaient trap Marat pour I'attaquer xlirecte
ment ; mais ils se déchainaient impitoyablement
contre Robespierre, paree que le succes de ee
qu'on vappelait sa vertu et son éloquence les
irritait davantage : ils avaient pour lui le res
sentiment qu'éproúve la véritable supériorité
contre la médiocrité orgueilleuse et trap vantée.

Cependant on essaya de s'entendre avaut
l'ouverture de la convention nationale, et 11 y
eut diverses réunions dans lesquelleson proposa
de s'expliquer franchernent ,et de terrniner des
disputes funestes, Danton s'y prétait de tres
bonne foi 'fo, paree qu'il n'y apportait aucun
orgueiI ~ et qu'il souhaitait avant tout le succés
de la révolution. Pétion montra beaucoup de
froideuret de raison; mais Bobespierre fut
aigre eomme un hornme blessé; les girondins
furent fiers et sévéres comme des hommes in-

.. Voyez Durand-Maillanne , Dumuuricz, M¡;ilhalJ et
tous les contemperaius.
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nocents, indignés , et qui croient avoir dans les
mains leur vengeance assurée. Barbarouxclit
qu'il n'y avait aucune alliance possíbleentre le
crime el la vertu , et de part et d'autreonse
retira plus éloigné d'une récouciliation qu'avant
des'étre vu. Tous les jaeobins se rangerent au
tour de Rohespierre, les girondins et la masse
sage el modérée autour de Pétion. L'avis de
celui-ci el des hommes sensés était de cesser
toute accusation , puisqu'il était impossible de
saisir les auteurs des massaeres de septembre
etdu vol du Garde-Meuble; de ne plus parler
des triumvirs , paree que leur ambition n'était
ni assez prouvée ni assez manifeste pOUJ' étre
punie ; de mépriser une vingtaine de mauvais
suj.ets introduits dans l'assem blée par Iesélec
tious de Paris; enfin de se háter de remplir le
but de la convention, en faisant une constitn
tion et en déeidant du sort de Louis XVI. Tel
était l'avis des hommes froids; mais d'autres
moins calmes firent comme d'usage des projets
qui , ne pouvant étre encoreexécutés, avaient
ledanger d'avertir et d'irriter leurs adversaires,
Ils proposerent de casser la munieipalité, de
déplacer au besoin la convention, de transpor
ter son siége aiUeurs qu'á París, de la former
en cour de justice , pour juger sansappel les
conspirateurs, de luí eomposer enfin une garde
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particuliere prise dans les quatre-vingt-trois dé
partements. Ces projets n'eurent aucune suite
et ne servirent qu'a irriter les passions. Les gi
rondins s'en reposerent sur la conscience pu
blique, qui , suivant eux, allait se soulever aux
aceent~de leur éloquenee et au réeit des crimes
qu'ils devaient dénoneer. Ils se donnerent ren
dez-vous a la trihune de la convention ponr y
éeraser leurs adversaires.

Enfin, le 20 septembre, les députés a la con
vention se réunirent aux Tuileriespour consti
tuer la nouvelle assemblée. Leur nombre étant
suffisant, ils se constituereut provisoirement ,
vérifiérent leurs pouvoirs , et procéderent de
suite a la nomination du bureau. Pétion fut
presque a l'unanimité proclamé président.
Brissot , Condorcet , Babaud Saint - Etienne ,
l ..asource , Vergniaud et Camus, furent élus
secrétaires. Ces choix prouvent quelle était
alors dans I'assemblée l'influence du parti gi
rondín.

L'assernblée législative, qui depuis le JO aoút
avait été en permanence, fut informée, le 21 ,

par une députation , que la convention natio
nale était formée, et que la législature était

terminée. Les deux assemblées n'eurent qu'á
se confondre l'une dans l'autre , et la convcn
tion alla oecuper la salle de la législativc.
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Des le 21 , Manuel, procureur-syndic de la
commune , suspendu apres le 20 juin avec
Pétion, devenu tres-populaire a cause de celte
suspensión , enrolé des lors avec les furieux
ele la cornmune , mais depuis éloigné d'eux ,
et rapproché des girondins a la vue des mas
sacres de l'Abbaye, Manuel fait le jour mérne

nne proposition qui excite une grande rumeur
parmi les ennemisdé la Gironde : « Citoyens
« représentants , dit-il , il faut iei que tout res
« pire un caractere de dignité et de grandellr
« qui en impose a l'univers, Je demande que
« le président de la France soit logé dans le
« palais national des Tuileries, qu'il soit pré
« cédé de la force publique et des signes de
« la loi , etque les citoyens se levent a son
« aspecto » A. ces mots , le jacobin Chabot , le
secrétaire de la commune Tallien , s'élevent
avec véhémence contre ce cérémonial , imité
de la royauté. Chabot dit que les représentants
du peuple doivent s'assimiler aux citoyens des
rangs desquels ils sortent, aux sans-eulottes,
qui forment la majorité de la nation. Tallien
ajoute qu'ou ira chereher le président de la
convention a un cinquieme étage, et que c'est
la que logent le génie el la vertu. La proposi
tion de Manuel est done rejetée , et les ennemis
de la Gironde prétendent qu'elle a voulu décer-
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ner a son chef Pétion les honneurs souve

rains.
Aprés cette proposítion, une foule d'autres

se succedentsans interruptíon. De toutes parts
on veut constater par des déclarations authen
tiques les sentiments qui animent l'assemblée
et la Franee. On demande que la nouvelle cons
titution ait pour base l'égalité absolue, que la
souveraineté du peupIe soit déerétée, que
haine soit jurée a la rayauté, a la dictature,
au triumvirat, a toute autorité individuelle , et
que la peine de mort soit décrétée contra qui
conque en proposerait une pareille. Danton
met fin atoutes les motions, en faisant décréter
que la nouvelle constitution ne sera valable
qu'apres avoir été sanctionnée par le peuple.
On ajoute que les lois existantescontinueront
provisoirement d'avoir leur effet, que les auto
rités non remplacées seront provisoirement
maintenues , et que les impóts seront per<;us
comme par le passé , en attendant les nou
veaux systernes de contribution, ápres ces
propositions et ces décrets , Manuel, Collot
d'Herbois, Grégoire, entreprennent la question
de la royauté, et 'demandent que son abolition
soit prononcée sur-le-champ. Le peuple, disent
iIs, vient d' étre déelaré souverain, mais il ne
le sera réellement que lorsque vous l'aurez
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délivré d'une autorité rivale, celle des rois.
L'assemhlée , les tribunes Se levent pour ex
primer une réprobation unanime contre la
royauté. Cependant Bazire voudrait , dit-il ,
une discussion solennelle sur uue question
aussi importante. « Qu'est-il besoin de discuter,
«reprend Grégoire , lorsque tout le monde est
« d'accord? Les cours sont l'atelier du crime,
« le foyer de la corruption ; l'histoire des rois
« est le martyrologe des nations. Des que nous
( sommes tous également pénétrés de ces vé
(. rités, qu'est-il besoin de discuter? l>

La discussion est en effet fermée. Il se fait
un profond silence, et, sur la déclaration una
nime de l'assemblée , le président décJare que
la royauté est abolie en France. Ce décret est
accueilli par des applaudissements universels;
la publication en est ordonnée sur-le-champ ,
ainsi que l'envoi aux armées et a toutes les
municipalités.

Lorsque cette institution de la république fut
proclamée , les Prussiens menacaient encore le
territoire. Dumouriez, eomme on l'a vu , s'était
porté a Sainte - Menehould, et la canonnade
dn 21 , sihenreuse pour nos armes, n'était
pas encore connue a París. Le lendemain 22,
Billaud-Varennes proposa de dater , non plus
de l'an 4 de la liberté, mais de l'an I er de la
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république, Cette proposition fut adoptée.
L'année 1789 ne fut plus considérée eomme
ayant commeneé la liberté, et la nouvelle ere
républicaine s'ouvrit ee jour méme , 22 sep
tembre 1792.

Le soir on apprit la canonnade de Valmy, et
la joie cornrnenea ase répandre. Sur la demande
des citoyens d'Orléans , qui .se plaignaient de
leurs magistrats, il fut décrété que tous les
membres des corps admiuistratifs et des tribu
naux seraient réélus , et que les conditions d'é
ligibilité, fixées par la constitution de 91, se
raient considéréescomme nulles, U n'était.plus
nécessaire de prendre les juges parmi les lé
gistes, ni les administrateurs dans une certaine
classe de propriétaires, Déja l'assemblée légis
lative avait abolí le mare d'argent, et attribué

a tous les cituyens en age de majorité la capa
cité électorale. La conventiou aeheva d'effacer
les dernieres démarcations, en appelant tous
les citoyens a toutes les fonctions les plus di
verses. Ainsi fut cornmencé le systeme de l'é
galité absolue,

Le 23, tOU5 les ministres furent entendus. Le
député Cambon fit un rapport sur I'état des
finan ces. Les précédentes assemblées avaient
décrété la fabrication de deux milliards sept
cents millions rl'assignats ; deux milliarrls ciuq
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cents millions avaient été dépensés; restait deux
cents millions , dont eent soixante-seize étaient
encore a fabriquer, et dont vingt - quatre se
trouvaient en caisse. Les irnpóts étaient rete
nus par les départements pour les aehats de
grains ordonnés par la derniére assemblée; il
fallait de nouvelles ressources extraordinaires.
La masse des biensnationaux s'augmentant
tous les jours par l'émigration, on ne craignait
pas d'émettre le papier qui les représentait ,
et on n'hésita pas ale faire : une nouvelle créa
tion d'assignats fut done ordonnée.

Roland fut entendu sur l'état de la Franee et
de la capitale. Aussi sévere et plus hardi encore
qu'au 3 septembre, il exposa avee énergie les
désordres de Paris , les causes et les moyens
de les prévenir. Il reeommanda l'institution
prompte d'un gouvernement fort et vigoureux,
comme la seule garantie d'ordre dans les états
libres. Son rapport, entendu avee faveur, fut
eouvert d'applaudissernents , et n'excita eepen·
dant aueune explosion ehez eeux qui se regar
daient eomme accusés , des qu'il s'agissait des
troubles de Paris.

Mais a peine ce premier coup d'ceil était-il
jeté sur la situation de la France , qu'on ap
prend la nouvelle de la propagation du désor
tire dans eertains départements. Roland éerit

IJI. 11
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une lettre ala convention pour lui dénoncer
de nouveaux exces , et en demander la répres
sion. Aussitót eette leeture achevée, les dépu
tés Kcrsaint, Buzot s'élancent ala tribune pour
dénoneer les violences de tout genre qui com
meneent ase comrnettre partout.-« Les assas
sinats, disent-ils, sont imites dans les dépar
tements. Ce n'est pas l'anarehie qu'il faut en
accuser, mais des tyrans d'une nouvelle espece,
qui s'élévent sur la Franee a peine affranchie.
C'est de Paris que partent tous les jours ces
funestes inspirations du crime, Sur tous les
murs de la capitale, on lit des affiches qui pro
voquent aux meurtres 1 aux incendies, aux pil
lages, et des listes de proseription oú sont
désignées ehaque jour de nouvelles victimes.
Cornrnent préserver le peuple d'une affreuse
misere , si tant de citoyens sont condamnés a
caeher leur existence ? Comment faire espérer
a la France une constitution , si la eonvention,
qui doit la décréter, délibére sous les poignards?
Il faut, pour l'honneur de la révolution, arre
ter tant d'exces , et distinguer entre la bravoure
civique qui a bravé le despotisme au 10 aoút ,

et la cruauté servant, aux 2 et 3 septembre, une
tyrannie muette et cachee. »

En conséquence, les orateurs demandent I'é
tablissement d'un comité chargé,
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]0 De rendre compte de l'état de la républi-
que et de Paris en particulier; .

2" De présenter un projet de loi contre les
provocateurs au meurtre et a l'assassinat;

30 De rendre compte des moyens de donner
ala convention nationale une force publique a
sa disposition , prise dans les quatre-vingt-trois
départements.

A cette proposition, tous les membres du
coté gauche, oú s'étaient rangés les esprits les
plusardents de la nouvelle assemblée, pous
sent des cris tumultueux, On exagere, suivant
eux, les maux de la France. Les plaintes hypo
crites qu'on vient d'entendre partent du fond
des cachots, oú out été justement plongés les
suspects qui, depuis trois ans, appelaient la
guerre civile sur leur patrie: Les maux dont on
se plaint étaierit inévitables; le peuple est en
état de révolution, et il devait prendre des me
sures énergiques pour' son salut. Aujourd'hui,
ces moments critiques sont passés, et les dé
clarations que vient de faire la convention
suffiront ponr apaiser les troubles. D'ailleurs ,
pourquoi une juridiction extraordinaire? Les
anciennes lois existent, et suffisent POUI' les
provocations aux meurtres. Serait-ce encore
une nouvelle loi martiale qu'on voudrait éta
blir? ..

1 l.
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llar une contradiction bien ordinaire chez
les partis , ceux qui avaient demandé la juri
-diction extraordinaire du 17 aoút , ceux qui
allaient demander le tribunal révolutionnaire,
s'élevaient eontre une loi qui, disaient-ils , était
une Ioi de sang! - Uoe loi de sang, répond
Kersaint , lorsque je veux au contraire en pré
venir l'effusion!-Cependant I'ajournement est
vivement demandé. - Ajourner la répression
des meurtres , s'écrie Vergniaud, e'est les or
donner! Les ennemis de la France sont en ar
mes sur notre .territoire , et l'on veut que les
citoyens francais , au lieu de cornbattre , s'en
tr'égorgeot comme les soldats de Cadmus], ..

Enfin la proposition de Kersaint et Buzot est
adoptée tout entiere. On décrete qu'il sera pré
paré des lois po ur la punition des provocateurs
au menrtre, et pour l'organisation d'une garde
départementale.

Cette séance du 24 septembre avait causé
une grande émotion dans les esprits ; eepen
dant aueun nom n'avait été prononeé, et les
accusations étaient restées générales. Le len
demain , on s'aborde avec les ressentiments de
la veille, et d'une part on murmure contre les
décrets rendus , de l'autre on éprouve le regret
de n'avoir pas assez dit contre la faction appe
lée désorganisatrice. Tandis qU'OTl attaque les
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décrets , 01] qu'on les défend , Merlín, autrefois
huissier et officier municipal aThionville, puis
depuré a la législative, oú il se signala parmi
les patriotes les plus prononcés, Merlin, fameux
par son ardeur et sa bravoure, demande la pa
role.-«L'ordre du jour, dit-il, estd'éclaircir si,
comme Lasource me l'a assuré hiel', il existe,
au sein de la convention nationale , une faction
qui veuille établir un triumvirat ou une die
tature : il faut ou que les défiances cessent , ou
que Lasource indique les coupables , et je jure
de les poignarder en faee de l'assemblée. ))
Lasource, si vivement sommé de s'expliquer ,
rapporte sa conversation avec Merlin, et dé
signe de nouveau, san s les nommer, les ambi
tieux qui veulent s'élever sur les ruines de la
royauté détruite.-« Ce sont ceux qui ont pro
voqué le meurtre et le pillage, qui ont lancé
des mandats d'arrét contre des membres de la
législative, qui désignent aux poignards les
membres courageux de la convention, et qui
imputent au peuple les exces qu'ils ordonnent
eux-rnérnes, Lorsqu'il en sera temps, il arra
chera le voile qu'il ne fait que soulever, dút-il
périr sous leurs coups. »

Cependant les triumvirs n'étaient pas norn
rnés. Osselin monte a la tribune et désigne la
députation de Paris, dont il est membre; il dit
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que c'est contre elle qu'on s'étudie aexciter des
défiances, qu'elle n'est ni assez profondémeut
ignorante, ni assez profoudément scélérate ,
pour avoir concu des projets de triumvirat et
de dictature; qu'il fait serment du contraire ,
et demande I'anatherne et la mort contre le pre
mier qui serait surpris méditant de pareils pro
jets.c-Que chacun, ajoute-t-il, me suive a la tri
bune, et y fasse la mérne déclaratiou. - Oui
s'écrie Rebecqui, le courageux ami de Barba
roux; oui, ce parti accusé de projets tyranni
ques existe, et je le nomme : c'est.le parti Ro
bespierre. Marseille le connait , et nous envoie
ici pour le combattre.

Cette apostrophe hardie cause une grande
rumeur dans l'assemblée. Les yeux se dirigent
sur Robespierre. Danton se hátede prendre la
parole pour apaiser ces divisions, et écarter
des accusations qu'il savait en partie dirigées
contre lui-méme, - e'est, dit-il, un beau jour
pour la république que celui oú une explica
tion franche et fraternelIe calmera toutes ces
défiances. On parle de dictateurs, de trium
virs ; mais cette accusation est vague, et doit
étre signée. - Moi je la signerai, s'écrie de
nouveau Rebecqui, en s'élancant au bureau.
- Soit, répond Danton; s'il est des coupables,
qu'ils soient imrnolés , fussent-ils les rneilleurs de
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mes amis. Pour moi, ma vie est connue. Dans
les sociétés patriotiques , au 10 aoñt , au con
seil exécutif, j'ai servi la cause de la liberté
sans aucune vue personnelle, et avec l'éner~(p
de mon tempérament. Je ne crains done pas
les accusations pour moi-mérne ; mais je veux
les épargner a tout le monde. Il est, j'en con
viens, dans la députation de Paris, un homme
qU'OIl pourrait appeler le Royou des républi
cains : c'est Marat. Souvent on m'a accusé d'é
tre l'instigateur de ses placards; mais j'invo
que le témoignage du président, et je lui
demande de déclarer si , dans la eommune et
les comités, il ne m'a pas vu souvent aux
prises avec Marat. Au reste, cet écrivain tant
accusé a passé une partie de sa vie dans les
souterrains et les cachots, La souffrance a al
téré son humeur, il faut excuser ses emporte
ments. Mais laissez la des discussions tout in
dividuelles, et táchez de les faire servil' a la
chose publique. Portez la peine de mort con
tre quiconque proposera la dictature ou le
triumvirat. - Cette motion est couverte d'ap
plaudissemerits. - Ce n'est pas tout, reprend
Danton; il est une autre crainte répandue dans
le public, et il faut la dissiper. On prétend
qu'une partie des députés médite le régime
fédératif, et la division de la France en une
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foulede sections. II nous importe de former
un tout. Déclarez done, par un autre décret,
l'unité de la Franee et de son gouvernement.
<;es bases posées , écartons neis défiances,
soyons unis, et marchons a notre but.

Buzot répond a Danton qué la dictature se
prend, mais ne se demande pas, et que por
ter des lois contre cette demande est illusoire ;
que quant au systeme fédératif, personne n'y
a songé; que la propositiond'une garde dé
partementale est un moyen d'unité, puisque
tous les départements seront appelés a gal'der
en commun.Ia représentation nationale; qn'au
reste, il peut étre bon de faire une Ioi sur ce
sujet, mais qu'elle doit étre múrement réflé
chie, et qu'en conséquence, il fant renvoyer
les propositions de Danton a la commission
des six, décrétée la veille.

Robespierre, personnellement accusé , de
mande a son tour la parole. D'abord iI a11
nonce que ce n'est pas lui qu'iI va défendre,
mais la chose publique, attaquée dans sa per
sonne. S'adressant a Rebecqui: « Citoyen, Iui
dit-il , q ui n'avez pas craint de m' accuser, je vous
remercie. Je reconnais a votre courage la cité
célebre qui vous a député. La patrie, vous et

moi , nous gagnerons tOIlS a cette accusation,
(( On désigne, continue-t sil , un partí qui
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médite une nouvelle tyrannie, et c'est moi
qu'on en nomme le chef. L'aceusation est va
gue; mais , grace a tout ce que j'ai fait pour
la liberté, il me sera facile d'y répondre. C'est
moi qui, dans la eonstituante, ai pendant trois
anscombattu toutes les factions, quelque nom
qu'elles empruntassent; c'est moi qui ai com
battn eontre la cour, dédaigné ses présents ;
e'est moi .... - Ce n' est pas la question, s'é
crient plusieurs députés. - Il faut qu'il se jus
tifie, répond Tallien. - Puisqu'on m'accuse,
reprend Robespierre, de trahir la patrie, n'ai
je pas le droit d'opposer ma vie tout entiere?»)
Il recommence alors l'énumération de ses dou
hles services contre l'aristocratie et contre les
faux patriotes qui prenaient le masque de la
liberté. En disant ces mots, il montrait le coté
droit de la convention. Osselin lui-méme , fa
tigué de cette énumération, iuterrompt Robes
pierre, et lui demande de donner une expli
cation franche. - II ne s'agit pas de ce que tu
as fait, dit Lecointe -Puyravaux, mais de ce
qu'on t'accuse de faire aujourd'hui. -Robes
pierre se replie alors sur la liberté des opinions,
sur le droit sacré de la défense, sur la chose
publique, aussi compromiso que lui - méme

dans cette accusation. On l'invite encore aétre
plus bref, mais il continue avee la méme dif-
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fusiono Rappelant les fameux décrets qu'il a
fait remire contre la réélection des consti
tuants et contre la nomination des députés a
des places données par le gouvernement, il
demande si ce sont la des preuves d'ambition.
Récriminant ensuite centre ses adversaires, il
renouvelle l'accusation de fédéralisme, et finít
en demandant l'adoption des décrets proposés
par Danton, et un examen sérieux de l'accu
sation intentée contre lui. Barbaroux , impa
tient, s'élance a la barre: « Barbaroux de Mar
« seille, s'écrie - t - il , se présente pour signer
« la dénonciation faite par Rebecqui contre
« Robespierre.» Alors il raconte une histoire
fort insignifiante et souvent répétée : c'est qu'a
vant le 10 aoút , Panis le conduisit chez Robes
pierre, et qu'en sortant de cette entrevue
Panis lui présenta Robespierre comme le seul
homme, le seul dictateur capable de sauver la
chose publique; et qu'á cela lui, Barbaroux,
répondit que jamais les Marseillais ne baisse
raient la tete devant un roí ni devant un die
tatenr.

Déja nons avons rapporté ces faits, et on a
pn juger si ces vagues et insignifiants propos
des amis de Robespierre pouvaient servir de
hase aune accusation. Barbaroux reprend une
á une les imputations adressées aux girolHlins;
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il demande qu'on proscrive le fédéralisme par
un décret ; que tous les membres de la con
vention nationale jurent de se laisser bloquer
dans la capitale, et d'y mourir plutót que de
la quitter. Apres beaucoup d'applaudissements,
Barbaroux reprend , et dit que, quant aux
projets de dictature, on ne saurait les con tes
ter; que les usurpations de la commune, les
mandats Iancés contre les membres de la re
présentation nationale, les commissaires en
voyés dans les départements, tout prouve un
projet de domination; mais que la ville de
Marseille veille a la súreté de ses députés; que,
toujours prompte adevancer les bons décrets,
elle envoya le hataillon des fédérés , malgré le
veto royal, et que maintcnant encore elle en
voie huit cents de ses citoyens, auxquels leurs
peres ont donné deux pistolets, un sabre, un
fusil, et un assignat de cinq cents Iivres;
qu'elle y a joint deux cents hommes de cava
lerie, bien équipés, et que cette force servira
a commeneer la garde départementale propo
sée pour la süreté de la convention! « Pour
« Robespierre, ajoute Barbaroux, j'éprouve un
« vif regret de' l'avoir accusé, car je l'aimais,
« je l'estimais autrefois. Oui, nous l'aimions,
« et nous l'estimions tons , et cependant nous
« l'avons accusél Mais qu'il reconnaisse ses



)72 RÉVOLUTION FRANc;.;AlSE.

« torts, et nous nous désistons; Qu'il cesse
a de se plaindre , cal' s'il a sauvé la liberté par
« ses écrits, IlOUS l'avons défendue de nos per
« sonnes. Citoyens, quand le jour du péril
« sera arrivé , alors on nous jugera, alors nous
(G verrons si les faiseurs de placards sauront
a mourir avec 1l0US!») De nombreux applau
dissements accompagnent Barbaroux jusqu'a
saplace. Au mot de placards, Marat réclame
la parole. Cambon la demande apres lui, et
obtient la préférence, Il dénonce alors des
placards GU la dictature est proposée comme
indispensable, et qui sont signés du nom de
Marat, A ces mots chacun s'éloigne de celui
ci, et il répond par un sourire aux mépris
qu'on lui témoigne. A Cambon succedent
d'autres accusateurs de Marat el de la com
mune, Marat fait de longs efforts pour obtenir
la parol~; maia Panis l'obtient encore avant
lui ~ pour répondre aux allégatíons de &1'
baroux. Panis nie maladroitement des faits
vrais , mais pcu probants , et qu'il valait mieux
avouer, en se repliant sur Ieur peu de valenr.
Il est alors iuterrompu par Brissot , qui lui de
mande raison du mandat d'arrét lancé contre
sa personne. Panis se replie sur les circons
tances , qu'on a, dit-il , trap facilement ou
bliées , sur la terreur et le désordre qui ré-
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gnaieot alors dans les esprits, sur la multitude
des dénonciations contre les conspirateurs du
10 aoút , sur la force des bruits répandus con
tre Brissot , et sur la nécessité de les éclaircir.

Apres ces longues explications , a tout mo
ment interrornpues et reprises , Marat insistant
toujours pour avoir la parole, l'obtient enfin,
Iorsqu'il n'est plus possible de la lui refuser.
C'était la prerniere fois qu'il paraissait a la tri
hnne, Son aspect produit un mouvement d'in
dignation, et un brnit affreux s'éleve contre
lui. Abas! ti has! est le cri général. Négli
gemment vétu , portant une casquette , qu'il
dépose sur la tribune, et promenant sur son
auditoire un sourire convulsif et méprisant :
«T'ai , dit-il , un grand nombre d'ennemis per
« sonnels dans eette assemblée. . . .. - Tous!
« tous! s'écrient la plupart des députés. - J'ai
« dans eette assemblée, reprend Marat avee la
« mérne assurance, un grand nombre d'enne
« mis personnels, je les rappelle a la pudeur.
« Qu'ils s'épargnent les clameurs furibondes
« contre un homme qui a serví la liberté, et
« eux-mémes , plus qu'ils ne peosent.

« On parle de .triumvirat .. de dictature, on
« en attribue le projet a la lléputation de Pa
{( ris; eh bien! je dois a la justice de déclarer
« que mes collégues , el notamment Robespierre
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« etDanton , s'y sont toujours opposés, et que
«( j'ai toujours eu ales combattre sur ce point.
« Moi le premier, et le seul en France , entre
« tous les écrivains poli tiques ,j'ai songé aeette
« mesure, eomme au seul moyen d'éeraser les
« traitres et les conspirateurs. e'est moi seul
« qu'il faut punir; mais avant de punir il faut
« entenclre.» Ici quelques applaudissements
éclatent, mais peu nombreux. Marat reprend:
« Au milieu des machinations éternelles d'un:
« roi perfide, d'une cour abominable, et des
( faux patriotes qui, dans les deux assemblées,
I( vendaient la liberté publique, me reproche
« rez-vous d'avoir imaginé le seul moyen de
« salut, et d'avoir appelé la vengeanee sur les
« tetes eriminelles? non, cal' le peuple vous dé
« savouerait. Il a senti qu'il ne lúi restait plus
« que ~e moyen, et e'est en se faisant dietateur
« Iui-méme qu'il s'est délivré des traitres.

« J'ai frémi plus qu'un autre a l'idée de ces
« mouvements terribles, et c'est pour qu'ils ne
« fussent pas éternellement vains que j'aurais
« désiré qu'ils fussent dirigés par une main juste
« et ferme! Si, a la prise de la Bastille, on eút
(( eompris la née~ssité de eette mesure; einq
« cents tetes scélti'ates seraient tombées a ma
« voix, et la paix eñt été affermie des eette
« époque. Mais faute d'avoir déployé eette
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(( énergie aussi sage que nécessaire , eent mille
« patriotes ont été égorgés, et cent mille sont
« rnenacés de l'étrel Au reste, la preuve queje
(( ne voulais point faire de cette espece de die
( tateur, de tribun, de triumvir (le nom n'y
« faitrien), un tyran te! que la sottise pour
(e rait l'imagíner, mais une victime dévouée a
« la patrie, dont nul arnbitieux n'aurait envié
« le sort, c'est que je voulais en méme temps
«( qf1e son autorité ne durát que peu de jours ,
« qu'elle fút bornée au pouvoir de condamner
«' les traitres , et méme qu'on luí attachát du
( rant ce temps un boulet au pied, afin qu'il
(( fút tonjours sous la main du peuple. Mes
« idées, quelque révoltantes qu'elles vous pa.
( russent , ne tendaient qu'au bonheur publico
( Si vous n'étiez point vous-mémes a la hau
« teur de m'entendre , tant pis pour vous! »

Le profond silence qui avait régné jusque-Ia
est interrompu par quelques éclats de rire, qui
ne déeoneertent point l'orateur, beaueoup plus
effrayant que risible. 11 continue : « Tel1e était
«. mon opinion, écrite , signée, publiquement
( soutenue, Si elle était fausse, iI fallait la com
« battre , m'éclairer, et ne point me dénoncer
( au despotisme.

(( On m'a aecusé d'ambition ! mais voyez, et
« jllgez-:moí. Si j'avais seulement voulu mettre



176 REVOLunON FRAN~AISE.

« un prix a mon silence, je serais gorgé d'or,
« et je suis pauvre! Poursuivi sans cesse , j'ai
« erré de souterrains en souterrains, et j'ai pré
« ché la vérité sur le billot!

« Pour vous, ouvrez les yeux; loin de con
« sumer votre temps en discussions scandaleu
(( ses, perfectionnez la déclaration des droits ,
« établissez la constitution, et posez les bases
« du gouvernement juste et libre, qui est le
« véritable objet de vos travaux. »

Une attention universelle avait été accordée
a cet homme étrange, et l'assemblée, stupé
faite d'un svsteme aussi effrayant et aussi cal
culé, avait gardé le silence. Quelques partisans
de Marat, enhardis par ce silence, avaient ap
plaudi; mais ils n'avaient pas été imités , et
Marat avait repris sa place sans recevoir ni ap
plandissernents , ni marques de colere.

Ver,rniaud , le plus pur, le plus sage des gi
rondins, croit devoir prendre la parole pour
réveiller l'indignation de l'assemblée. Il déplore
le malheur d'avoir a répondre a un homme
chargé de décrets!!! ... Chabot, Tallien se ré
crient a ces mots, et demandent si ce sont les
décrets lancés par le Cbatelet pour avoir dé-'
voilé Lafayette. Vergniaud insiste, et déplore
d'avoir a répondre a un homme qui n'a pas
purgé les décrets dont il est chargé, aun homme



CONVENTION NATlONALE (J792 ) . 177
tout dégouttant de calomnies , de fiel el de
sang! - Les murmures se renouvellent ; mais
il continue avec fermeté, et apres avoir distin
gue dans la députation de Paris , David, Du
saulx et quelques autres membres, il prend en
mains la fameuse circulaire de la commune que
nous avons déjá citée , et la lit tout eQtiere.
Cependant comme elle était déjá connue, elle
ne produit pas autant d'effet qu'une autre
piece , dont le député Boileau fait a son tour
la lecture. C'est une feuille imprimée par Ma
rat, le jour méme , et dans laquelIe íl dit :« Une
« seule réflexion m'accable, c'est que tous mes
«: efforts pour sauver le peuple n'aboutiront a
le ríen sans une nouveIle insurrection. A voir
«.la trempe de la plupart des députés a la con
«. vention nationale, je désespere du salut pu
« blic. Si dans les huit premiéres séances les
(1 bases de la constitution ne sont pas posées ,
le n'attendez plus rien de cette assemblée, Cin
« quante ans d'anarchie vous attendent, et
« vous n'en sortirez que par un dietateur, vrai
«(.patriote et homme d'état O peuple ba-
«billardí si tu savais agir! )}

La lecture de cette piece est souvent inter
romplle par des cris d'indignatiou, A 'peine est
elle aehevée, qu'une foule de membres se dé
chainent contre Marat. Les nAS le menacent et

IlI. n
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crient a 1'Abbaye! a la guillotine! d'autres I'ac
cahleut de paroles de mépris. 11 ne répond que
par un nouveau sourire a toutes les atraques
dont il est l'objet. Boileau demande un décret
d'accusation , et la plus grande partie de l'as
semblée veut alIer aux voix. Marat insiste avec
sang-froid pour étre entendu. On ne vent l'é
couter qu'á la barre; enfin il obtient la tribune.
Selon son expression accoutumée, il rappelle
ses ennemis ti la pudeur. Quant aux décrets
qu'on n'a pas rougi de lui opposer, il s'en fait
gloire, paree qu'ils sont le prix de son cou
rage. D'ailleurs le peuple, en 1'envoyant dans
eette assemblée nationale , a purgé les décrets ,
et décidé entre ses accusateurs et lui. Quant
al'écrit dont on vient de faire la lecture , il ne
le désavouera pas, ear le mensonge, dit - il ,
n'approcha jamais de ses Iévres , et la crainte
est étrangere ason cceur, « Me demander une
« rétractation, ajoute-t-il , c'est exiger queje ne
« voie pas ce que je vois, que je ne sente pas
« ce que je sens , et il n'est aucune puissance
« sous le soleil qui soit capable de ce renver-
« sement d'idées: je puis répondre de la pu
« reté de mon cceur, mais je ne puis changer
« mes pensées; elles sont ce que la nature des
« choses me suggére. »

Marat apprend ensuite al'assemblée que cet
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écrit, imprimé en placards, iL Y a dix jours , a
été réimprimé, contre s.on gré, par son libraire;
mais qu'il vient de donner , dans le premier
numéro du Journal de la République , un nou
vel exposé de ses principes, dont assurément
l'assemblée sera satisfaite, si elle veut l'écouter.

On consent en effet a lire l'article, el l'as
semblée, apaisée par les expressions modérées
de Marat, dans cet article intitulé Sa nouvelle
marche, le traite avee moins de rigueur; il ob
tient méme quelques marques de satisfaction..
Mais il remonte a la tribune avec son audace
ordinaire, et prétend donner une lecon a ses
collegues sur le danger de l'emportement et
de la prévention. - Si son journal n'avait pas
paru le jour méme , pour le disculper, on I'en
voyait aveuglément dans les fers, « Mais, dit-il,
en montrant un pistolet qu'il portait toujours
dan s sa poche, et qu'iL s'applique sur le front,
j'avais de quoi rester libre, et si vous m'aviez
décrété d'accusation, je me brúlais la cervelle
a eette tribune mérne. Voila le fruit de mes
travaux, de mes dangers, de mes souffrances!
Eh bien, je resterai parmi vous, pour braver
vos fureurs l» 'A ce dernier mot de Marat , ses
collegues , rendus a leur indignation, s'écrient
que c'est un fou, un scéLérat, et se livrent a
un long tumnlte.

1 :.&.
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La discussíon avait duré plusieurs heures ,
et cependant qu'avait-on apprís ?.... rien sur le
projet prétendu d'une dictature au profit d'un
triumvirat, mais beaucoup sur le caractére des
partís, et sur leur force respective. On avait vu
Danton, facile et pIein de houne volonté pour
ses collégues , a condition qu'on ne l'inquié
terait pas sur sa conduite ; Robespierre , plein
de fiel et d'orgueil: Marat, étonnant de-cv
nisme et d'audace , repoussé mérne par son
partí; mais táchant d'habituer les esprits a ses
atroces systemes : tous troisenfin réussissant
dans la révolution par des facultés et des vices
différents, n'étant point d'accord les uns avec
les autres, se désavouant réciproquement , et
n'ayant évidemment que ce gout pour l'in
fluence , naturel a tous les hommes, et qui
n'est point encoré un projet de tyrannie. 00
s'accorda avec les girondins pour proscrire sep
tembre et ses horreurs; on leur décerna l'es
time due a leurs talents et a leur probité; mais
on trouva leurs accusations exagérées et impru
dentes, et on ne put s'ernpécher de voir dans
leur indignation quelques sentiments person
nels, Des ce mornent l'assemblée se distribua
en coté droit et cótéigauche , comme dans
les premiers jours de la constituante. Au cóté
droit se placérent tous les girondins, et ceux
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qui, sans étre aussi personnellement liés aleur
sort, partageaient cependant leur inclignation
généreuse. Au centre s'accumulérent, en nom
bre considérable , tous les députés honnétes ,
mais paisibles, qui, n' étant portés ni par leur
caractere , ni par leal' talent , a prendre part a
la lurte des partís autrement que par leur vote,
cherchaient, en se confondant dans la multi
tude , l'obscurité et la sécurité. Leur grand
nombre dans l'assemblée, le respect encore
tres-grand qu'on avait pour elle, I'empresse
ment que le parti jacobin et municipal mettait
ase justifier a ses yeux, tout les rassurait. lis
aimaient a croire que l'autorité de la conven
tion suffirait, avec le temps, pour dompter les
agitateurs; ils u'étaient pas fáchés d'ajourner
l'énergie ,et de pouvoir dire aux girondins que
leurs accusations étaient hasardées. Ils ne se
montraient encoré que raisonnables et impar
tiaux , parfois un peu jaloux de I'éloquence
trop fréquente et trop brillante du coté droit;
mais bientót , en présence de la tyrannie, ils
aHaient devenir faibles et láches, On les nomma
la Plaine , et par opposition on appela /l1on
tagne le coté gauche, oú tous les jacobins s'é
taient amoncelés les uns au-dessus des autres.
5tH' les degrés de eette Montagne, on voyait
les députés de Paris el ceux des départemeuts
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qui devaient leur nomination a la correspon
dance des clubs 1 ou qui avaient été gagnés
depuis leur arrivée , par I'idée qu'il ne fallaít
faire aucun quartier aux ennemis de la révolu
tion, On y cornptait aussi quelques esprits
distingués, mais exacts , rigoureux, positifs ,
auxquels les théories et la philantropie des
girondíns déplaisaient comme dé vaines abs
tractions. Cependant les montagnards étaient
peu nombreux encore. La Plaine , unie au coté
droit, composait une majorité immense , qui
avait donné la présidence a Pétion, et qui ap
prouvait les atlaques des girondins centre sep
tembre, sauf les personnali tés, qui semblaient
trop précoces et trop peu fondées ",

OH avait passé al'ordre du jour sur les ac
cusations réciproques des deux partís; mais on
avait maintenu le décret de la veille, et trois
objets demeuraient arrétés : 1 ° demander au
ministére de l'intérieur un compte exact et
fidele de l'état de París; 2° rédiger un projet
de loi centre les provocateurs au meurtre et au
pillage; 3° aviser au moyen de réunir autour
de la convention une garde départementale.
Quant au rapport sur l'état de Paris , on savait

* Voyez un cxtrait des Mémaires de Garat , note 3 a la
Iin du 4e volume.
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avec quelle énergie et dans quel sens il serait
fait , puisqu'il était confié a Roland : la com
mission chargée des deux projets eontre les
provocations écrites et ponr la composition
d'une garde, ne donnait pas moins d'espoir ,
puisqu'elIe était toute composée de girondins.
Buzot, Lasource, Kersaint en faisaient partie.

C'est surtout contre ces deux derniers pro
jers que les móntagnards étaient le plus sou
levés. Ils demandaient si on voulait renouveler
la loi martiale et les massacres du Champ
de-Mars, si la conveution voulait se faire des
sa tellites et des gardes - du - eorps, eomme le
dernier roi. IIs renouvelaient ainsi , comrne le
disaient les girondins, toutes les raisons don
nées par la cour contre le camp sous Paris.

Beancoup des membres du coté ganehe, et
rnéme les plus ardents, étaient, en leur qualité
de membres de la convention , tres-prononcés
centre les usurpations de la commune ; et, a
part les députés de París, aucun ne la défen
dait lorsqu'elle était attaquée, ce qni avait lieu
tous les jours. Aussi les décrets se succéderent
ils vivement. Cornrne la commune tardait a se
renonveler, en exécution du décret qui pres
crivait la réélection de tons les eorps admi
nistratifs , on ordonna au conseil exécutif de
veiller a son renouvellement , et d'en rendre
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compte a l'assemblée SOU5 trois jours, Une
commission de six membres fut nommée pour
recevoir la déclaration , signée de tous ceux qui
avaient rléposé des effets a l'Hótel-de-Ville , et

pour rechercher l'existence de ces effets, ou
vérifier l'emploi qu'en avait fait la mnnicipalité,
Le directoire du département, que la com
mune insurrectionnelle avait réduit au titre et
aux fonctions de simple comrnission adminis-,
trative, fut réintégré dans toutes ses attribu
tions, et reprit son titre de directoire. Les
élections communales ponl' la nomination du
maire , de la municipalité, et du conseil géné
ral, que les jacobins avaieut récemment ima
giné de faire a haute voix , pour intimider les
faibles, furent de nouveau rendues secretes par
une confirmation de la loi existante. Les élec
tions déja opérées d'apres ce mode illégal, fu
rent annulées, et les sections se soumirent a
les reeommeneer dans la forme preserite. On
décréta enfin que tons les prisonniers eufermés
sans mandat d'arrét , seraient élargis snr -lc
champ. C'était la un grand coup porté au co
mité de surveillance, acharné surtout contre
les personnes.

Tous ces décrets avaient été rendus dans
les prerniers jours d'octobre , et la commune ,
vivernent poussée , se voyait obligée a plier
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sous l'ascendant de la convention, Cependant
le comité de surveillance n'avait pas voulu se
laisser battre sans résistance. Ses membres s'é
taient présentés al'assemblée, disant qu'ils ve
naient confondre leurs ennernis. Dépositaires
des papiers trouvés chez Laporte , intendant
de la liste civile , el condamné , cornme on s'en

souvient , par le tribunal du 17 aoút , ils avaient
découvert , disaient - ils , une lettre oú il était
parlé de ce qu'avaient coúté certains décrets ,
rendus dans les précédentes assemblées, lis
venaient démasqner les députés vendus a la
cour, et prollver la fausseté de leur patriotismo.
- Nornmez-Ies, s'était écriée l'assernblée avec
indignation. - Nous ne pouvons les désigner
encore, avaient répondu les rnembres du co~

mité, Sur-le-champ, pour repousser la calomnie,
il fut nommé une comrnission de vingt-quatre
députés , étrangers a la constituante et a la lé

gislative, cbargés de vérifier ces papiers et d'en

faireleur rapport. Marat, inventeur de cette
ressource , publia dans son journal qu'il avait
rendu aux Rolandistes , accusateurs de la corn
mune , la monnaie de Ieur piéce ; et il annon<;a
la prérendue découverte d'une trahison des
girondins. Cependant les papiers examinés,
aucun des députés actneIs ne se trouva com
promis , et le comité de surveilIanee fut declaré
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calomniateur, Les papiers étant trop volumi
neux pour que les vingt - quatre députés en
continuassent l'examen a l'Hótel-de-Ville, 011

les transporta daos l'un des comités de I'assem
hlée. Marat, se voyant ainsi privé de riches
matériaux pour ses accusations journaliéres ,
s'en irritabeaucoup, et prétendit, dans son
journal, qu'on avait voulu détruire la preuve
de toutes les trahisons.

Aprés avoir ainsi réprimé les débordernents
de la comrnune, l'assemblée s'occupa du pou
voir exécutif, et décida que les ministres ne
pourraient plus étre pris dans son sein. Danton,
obligé d'opter entre les fonetions de ministre
de la justice et de rnembre de la convention,
préféra, comme Mirabeau, celles qui lui assu
raient la tribune, et quitta le ministere sans
rendre compte des dépenses secretes, disant
qu'il avait rendu ce compte au conseil. Ce fait
n'était pas tres-exact ; mais on n'y regarda pas
de plus pres , et on passa cutre. Sur le refus
de Francois de Neufcháteau , Garat, écrivain
distingué, idéologue spirituel , et devenu fa
meux par l'exeellente rédaction du Journal de
Paris, occupa la place de ministre de la jus
tice, Servan, fatigué d'une administration labo
rieuse, et au-dessus non de ses facultés, mais
de ses forces , préféra le cornmandernent de
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l'armée d'observation qu'on formait le long des
Pyrénées. Le ministre Lebrun fut provisoire
ment chargé d'ajouter le portefeuille de la
gúerre el celui des affaires étrangeres. Roland
enfin offrit aussi sa démission , fatigué qu'il
était d'une anarchie si contraire el sa probité
et el son inflexible amour de l'ordre. Les gi
rondins proposérent el l'assemblée de l'inviter
el garder le pottefeuílle. Les montagnards , et
particuliérement Danton, qu 'il avait beaueoup
contrarié, s'opposerentaeette démarche eomme
peu digne de 1'assemblée. Danton se plaignit de
ce qu'il était faible, et gouverné par sa femme ;
on répondit ace reproche de faiblesse par la let
tre du 3 septembre, et on aurait pu répondre en
core en citant l'opposition que lui, Danton, avait
reneontrée dans le eonseil. Cependant on passa
el l'ordre du jour. Pressé par les girondíns et
tous les gens de bien, Roland demeura au mi
nistére, « J'y reste, écrivit-il noblement a l'as
« semblée, puisque la calomnie m'y attaque,
(C puisque des dangers m'y attendent, puisque
« la convention a paru désirer que j'y fusse
« encore. n est trap glarieux , ajouta-t-il en 6
« nissant sa lettre, qu'on n'ait eu el me reprocher
(( que mon unian avec le eourage et la vertu. »

L'assemblée se partagea ensuite en divers
comités. Elle créa un comité de surveillance
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composé de trente membres ; un second de la
guerre, de vingt - quatre; un troisiéme des
comptes, de quinze ; un quatrieme de législa
tion criminel1e el civile, de quarante-huit ; un
cinquierne des assignats, monnaies et finances,
de quarante-deux. Un rsixierne comité, plus
irnportant que tous les autres , fut chargé du
principal objet pour lequella convention était
réunie , c'est-á-dire , de préparer un projet de
constitution. On le compasa de neuf memLres
diversement célebres, et presqne tous choisis
dans les intéréts du cótédroit, La philosophie y
en t ses représeutants dans la personne de Sieyes,
de Condorcet, et de l'Américain Thornas Payne,
récemment élu citoyen francais et membre de
la convention nationale ; la Gironde y fut par
ticulierement représentée par Gensonné, Ver
gniaud, Pétion et Brissot; le centre par Barreré,

et la Montagne par Danton, On est saos doute
étonné de voir ce tribun si remuant, mais si
peu spéculatif, placé dans ce comité tout phi
losophique, et il sernhle que 16 caractere de
Robespierre, sinon ses talents , aurait dú lui
valoir ce róle. TI est certain que Bobespierre
ambitionnait bien davantage cette distinction,
et qu'il fut profondément hlessé de ne pas l'ob
tenir. 00 l'accorda de préférence a Danton,
que son esprit uaturel rendait propre a tout ,
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et qu'aucun ressentiment profond ne séparait
encore de ses collegues. Ce fut cette compo
sition du comité qui fit renvoyer si long-temps
le travail de la constitution.

Aprés avoir pOlltvu de la sorte au rétablis
sement de l'ordre dans la capitale , a I'organisa
tion du pouvoir exécutif', a la distribution des
comités el aux préparatifs de la constitution ,
il restait un derrrier objet a régler, l'un des plus
graves dont l'assernblée eút as'occuper , le sort
de Louis XVI et de sa famille. Le 'plus profond
silence avait été observé a cet égard dans l'as
sernblée, et on en parlait partout, aux Jacohins,
a la commune , dans tous les lieux particuliers
ou publics, excepté seulement a la c.onvention.
Des émigrés avaient été saisis les armes a la
main, et on les conduisait a Paris pour leur
appliquer les lois criminelles. A ce sujet, une
voix s'éleva (c'était la premiére); el demanda
si, au lieu de s'occuper de ces coupables sub
alternes, on ne songerait pas a ces coupables
plus élevés renfermés au Temple. A ce mot , un
profond silence régna dans l'assemblée. Barba
roux prit le prernier la parole, et demanda
qu'avant de savoir si la convention jugerait
Louis XVI, on décidát si la convention serait
corps judiciaire, car elle avait d'autres coupa·
bles a juger que ceux du Temple. En élevant



190 RÉVOLUTION FRAN«;tAISE.

cette question, Barbaroux faisait allusion au
projet d'instituer la convention en cour ex
traordinaire, pour juger elle -méme les agita
teurs , les triumvirs , etc. Aprés quelques débats,
la proposition fut renvoyée au comité de lé
gislaticn , poul' examiner les questions aux
quelles elle donnait naissance.

_G_



CHAPITRE IV.

Situatíon militaire a la fin d'octobre 1792. - Bomharde
ment de Lille par les Autrichiens; prise de Worms et
de Mayenee par Custine, - Faute de nos généraux.~

Mauvaises opérations de Custine. - Armée des Alpes.
Conquéte de la Savoie et de Nice, - Dumouriez se
rend 11 París; sa position 11 l'égard des partís. ---:- In
fluence et organísation du club des Jacohins. - État de
la société franeaise; salons de Paris. - Entrevue de
Marat et de Dumouriez. Aneedote. - Seconde lutte des
girondins avee les montagnards; Louvet dénonee Ro
bespierre; réponse de Robespierre; l'assemblée ne
donne pas suite a son accusation, - Premiéres pro
positions sur le procés de Louis XVI.

DANS ce moment, la situation militaire de la
France était bien changée. 00 touchait ala mi
octobre ; déja l'ennemi était repoussé de la
Champagne et dé la Flandre, et le sol étranger
envahi sur trois points, le Palatinat , la Savoie
et le comté de Nice.

•
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On a vu les Prussiens se retirant du eamp
de la Lune , reprcnant la route de I'Argonne,
jonchant les défilés de morts et de malades , et
n'éehappant a une perte totale que par la négli
genee de nos généraux qui poursuivaient cha
cun un but différent. Le duc de Saxe -Teschen
n'avait pas mieux réussi claus son atlaque sur
les Pays - Bas. Tandis que les Prussiens mar
ehaient sur l'Argonne, ce prinee ne voulant pas
rester en arriere, avait eru devoir essayer quelq ue
entreprise éclatante. Cependaut, quoique notre
frontiere du nord fUt dégarnie, ses moyens
n'étaient pas beaucoup plus grands que les
nótres , et il put a peine réunir quinze mille
hommes avec un matériel médiocre. Feignant
alors de fausses atraques sur toute la ligne des
plaees fortes, il provoqua la déroute de l'un
de nos petits camps, et se porta tout-a-coup
sur Lil\e, pour essayer un siége que les plus

grands géiléraux n'avaient pu exécuter avec de
puissantes arrnées et un matériel eonsidérable.
Il n'y a que la possibilité du succes qui justi
fie a la guerre les e'!ltreprises cruelles. Leduc
ne put aborder qu'un point de la place, et y
établit des batteries d' obusiers, qui la bomhar
derent pendant six jours consécutifs , et incen
dierent plus de deux cents maisons. On dit que
l'archiduchesse Christine voulut assister elle-
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méme a ce spectacle horrible. S'il en est ainsi,
elle ne put étre témoin que de l'héroisme des
assiégés , et de l'inutilité des barbaries autri
chiennes. Les Lillois , résistant avec une noble
ob;tination ,ne consentirent jamaisase rendre;
et, le 8 octobre , tandis que les Prussiens aban
donnaient l'Argonne, le duc Albert était obligé
de quitter Lille. Le ~énéral Labourdonnaie,
arrivant de Soissons, Beurnonville, revenant
ele la Champagne, le forcérent a s'éloigner ra
pidement de nos frontieres , et la résistance des
Lillois , publiée par toute la France, nefit
qu'augmenter l'enthousiasme général.

A peu pres a la méme époque, Custine ten
tait dans le Palatinat des entreprises hardies,
mais d'un résultat plus brillant que solide.
Attaché a l'armée de Biron, qui campait le
long du Rhin, il était placé avec dix-sept mille
hommes aquelque distance de Spire. La grande
armée d'invasion n'avaitque faiblement protégé
ses derrieres , en s'avancant dans l'intérieur de
la France. De faibles détachements couvraient
Spire, Worms et Mayence. Custine s'en aper
cut , marcha sur Spire , et y entra sans résis
tance le 30 septembre. Enhardi par le succes ,
il pénétra le 5 octobre dans Worms, sans reno
contrer plus de difficultés, et obligea une gar
nison de deux mille sept cents hommes amettre

III. d
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bas les armes. Il prit ensuite Franckenthal ,
et songea sur-le-champ al'importante place de
Mayence, qui était le point de retraite le plus
important pour les Prussiens, et dans lequel
ils avaient en l'imprudenee de ne laisser qu'une
médioere garnison. Custine , avec dix-sept mille
hommes et sans matériel , ne pouvait ten ter un

siége; mais il essaya d'un COllp de main. Les
idées qui avaient soulevé la France agitaient
toute l'Allemagne, et particuliérernent les villes
a université. Mayenee en était une, et Custine

y pratiqua des intelligenees. n s'approcha des
murs, s'en éloigna sur la fausse nouveUe de
l'arrivéé d'un corps autrichien, s'y reporta de
nouveau, et, faisant de grands mouvements,
trompa l'ennemi sur la force de son armée, On
délibéra dans la place. Le projet de capitulation
fut fortement appuyé par les partisans des Fran
cais, et le 2. J octobre les portes furent onvertes
a Custine. La garnison mit has les armes, ex
cepté huit cents Autrichiens, qui rejoignirent
la grande armée. La nouvelle de ces succes se
répandit avec éclat, et causa une sensation ex
traordinaire. lis avaient sans' doute bien pell
coúté ; ils étaient bien peu méritoires , compares
a la constance des Lillois, et au maguanime

sang-froid déployé a Sainte-Menehould ; mais
011 était enchanté de passer de la simple résis-
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tance á la conquéte. Jusque-lá tout était bien
de la part de Custine, si, appréciantsa posi
ti~n; il eút su terminer la campagne par un
mouvement , qui était possible et décisif.

En cet instant, les trois armées de Dumou
riez , de Kellermann et de Custine ,étaient, par
la plus heureuse rencontre, placées de maniere
a détruire les Prussiens et aconquérir par u!1e
seule marche toute la ligne du Rhin jusqu'a
la mero Si Dumouriez , moins préoecupé d'une
autre idée , eút gardé Kellermann sous ses or
dres, et eüt poursuivi les Prussiens avec ses
quatre-vingt mille hommes; si en méme temps
Custine, descendant le Rhin de Mayence aCo
blentz, se fút jeté sur leurs derriéres , on les
aurait accablés infailliblement. Suivant ensuite
le cours du Rhin jusqu'en Hollande, on prenait
le due Albert a revers , on l'obligeait a déposer
les armes ou a se faire jour, et tous les Pays
Bas étaient soumis. Treves et l ..uxembourg.
cornpris dans la ligne que nous avions décrite,
tombaient nécessairement ; tout était France
jusqu'au Rhin, et la campagne se trouvait ter-

. minée en un mois. Le génie abondaie chez Du
mouriez , mais ses idées avaient pris un autre
eours. Brñlant de retourner en Belgique, il ne
songeait qu'a y marcher directement , pour se
cour-ir Lille el pOllsser de front le duc Albert.

,3.
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Il laissa done Kellermann seul a la poursuite
des Prussiens. Celui-ei pouvait encore se porter
sur Coblentz, en passant entre Lnxembourg
et Treves , tandis qúe Cnstine descendrait de
Mayence. Mais Kellermann, pen entreprenant,
ne présuma pas assez de ses tronpes, qui pa
raissaient harassées , et se cantonna autour de
Metz. Custine, de son coté, voulant se rendre
indépendantet faire des incursions brillantes,
n'avait ancune envie de se joindre aKellerrnann
et de se renfer~er dans la limite du Hhin, Il
ne pensa done jamais avenir aCoblentz. Ainsi
fut négligé ce beau plan t si bien saisi et dé
veloppé par le plus grand de nos historiens
militaires ",

Custine, avec de l'esprit, était hautain , em
porté et inconséquent. Il tendait surtout a se
rendre indépendant de Biron et de tour autre
général, et il eut l'idée de conquérir autour de
lui. Prendre Manheim, l'exposait a violer la
neutralité de l'électeur palatin , ce qui.lui était
défendu par le conseil exécutif; il songea done
adésemparer le Rhin pour s'avancer en Alle
magne.Franeforf, placé sur le Mein., lui sern
bla une proie digne d'envie , et il résolut des'y
portero Cependant cette ville libre, commer-

_* Jomini.

•
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<,;ante, toujours neutre dans les diverses guer
res, et bien disposée pour les Francais , De
méritait pas cette fácheuse préférence, N'étant
point défendue , il était faciled'y entrer, mais
difficile de s'y maintenir, et par conséquent
mutile de l'occuper. Cette excursion ne pou
vait avoir qu'un but , celui de frapper des
contributions , et il n'y avait aucune justice a
Jes imposer aun peuple hahituellement neutre ,
cornptant tout au plus par ses vceux , et par ses
veeux mérnes méritant la bienveillance de la
France, dont il approuvait les príncipes et sou
haitait les succes. Custine commit la faute d'y
entrer. Ce fut le 27 octobre. 11 leva des contri
butions, indisposa les habitants, dont il fit des
ennemis pour les Francais ; et s'exposa, en se
jetant ainsi sur le Mein, aetre coupé du Rhin,
ou par les Prussiens, s'ils fussent remontés jus
qu'á Bingen, ou par l'électeur palatin, si, rom
pant la neutralité, il fút sorti de Manheim.

La nouvelle de ces courses sur le territoire
ennerni continua de causer une grande joie a
la France qui était tout étonnée de conquérir,
quelques jours apres avoir tant craint d'étre
conquise elle-méme. Les Prussiens alarmés je
terent un pont volant sur le Rhin, pour rernon
ter le long de la rive droite , et chasser les Fran
cais. Heureusenient pour Custine , ils mirent



J 98 REVOLUTtoN FRAN-;;AISE.

douze jours a passer le fleuve, Le décourage
ment , les maladies et la séparation des Auu-i
chiens avaient réduit cette armée a cinquante
mille hommes, Clerfayt, avec ses dix-huit mille
Autrichiens , avait suivi le mouvement géuéral
de nos troupes vers la Flandre, et se portait
au secours du duc Albert. Le corps des émi
grés avait été licencié, et cette brillante milice
s'était réunie an corps de Condé, ou avait passé
a la solde étrangere.

Tandis que ces événements se passaient a la
frontiere du nord et du Rhin, nous rempor
tions d'autres avantages sur la frontiere des
Alpes. Montesquiou , placé a l'armée du midi,
envahissait la Savoie et faisait occllper le comté
de Nice par un de ses, lieutenants. Ce général,
qui avait fait voir dans la constituante toutes
les Iumieres d'un hornme d'état , et qui n'eut
pas le temps de montrer lesqualités d'un mi
Iitaire , dont on assure qu'il était doné, avait
été mandé a la barre de la législative pour
rendre compte de sa conduite, accusée de trop
de lenteur. Il était parvenu a convaincre ses
accusateurs que ses retards tenaient au défaut
de moyens,et non au manque de zele , et il
était retourné aux Alpes. Cependant il apparte
nait a la premiere génération révolutionnaire ,
et se trouvait ainsi incompatible avec la nou-
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velle. Mandé encore une fois, il allait étre des
titué , lorsqu'on apprit enfin son entrée en Sa
voie. Sa destitutiou fut alors suspendue, et on
lui laissa continuer sa conquéte.

D'apres le plan concu par Dumouriez , lors
qu'en qualité de ministre des affaires étran
geres il régissait a la fois la diplomatie et la
guerre, la France devait pousser ses armées
jusqu'a ses frontieres naturelles, le Rhin et la
haute chaine des Alpes. Pour cela, il fallait con
quérir la Belgique, la Savoie et Nice. La France
avait ainsi l'avantage, en rentrant dans les princi
pesnaturels de sa politique, de ne dépouiller que
les deux seuls ennemis qui lui fissent la guerre,
la maison d'Autriche et la cour de Turin. C'est
de ce plan, manqué en avril dans la Belgique,
et différé jusqu'ici dans la Savoie, que Mon
tesquiou allait exécuter sa partie. Il donna une
division au général Anselme, pour passer le
Var et se porter sur Nice aun signal donné ; il
marcha Iui-rnérne , avec la plus grande partie
de sdh armée, de Grenoble sur Chambéry; il
fit menacer les troupes sardes par Saint-Ge
nies , et s'avancant lui-rnéme du fort Barraux
sur Montmélian, il parvint a les diviser et a
les rejeter dans les vallées. Tandis qne ses lieu
tenants les poursuivaient , iI se porta sur Charo
béry , le 28 septembre, et yfit son entrée triorn-
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phale, a, la grande satisfaction des habitants,
q\li aimaient la liberté en vrais enfants des mon
tagnes, et la France eomme des hommes qui
parlent la méme langue, ont les mémes moeurs,
et appartiennent au méme bassin. Il forma.aus
sitót une assemblée de Savoisiens , pour y faire
délibérer sur une question qui ne pouvait pas
étre douteuse, celle de la réuniona la France.

Au méme instant, Anselme, renforcé de six i

mille Marseillais, qu'il avait demandés eomme
auxiliaires, s'était approché du Val', torrent
iAégal, comme tous ceux qui descendent des
hautes montagnes, tour - a- tour imraense ou
desséché, et ne pouvant pas méme recevoir un
pont fixe. Anselme passa trés-hardiment le Val',
et occupa Nice que le comt~ Saint-André ve
nait d'abandonner , et OU les magistrats l'avaient
pressé d'entrer pour arréter les désordres ele
la populace , qui se livrait a d'affreux pillages.
Les troupes sardes se rejeterent vers les hautes
vallées; Anselme les poursuivit ; mais ji s'arréta
devant un poste redoutable, celui de Saorgio ,
dont il ne put jamais chasser les Piémontais.Pen
dant ce temps, l'escadre de l'amiral Truguet,
combinant ses mouvements ~veG. ceux du gé
néral Anselrne , avait obtenu la reddition de
Villefranche , et s'était portée devant la petite
principauté d'Oneille. Beaucoup de corsaires
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trouvaient ordinairement un asile dans ce port,
et par eette raison , il n'était pas inutile de le
réduire. Mais, tandis qu'un canot francais s'a
vancait pour parlementer, plusieurs hommes
furent, en violation du droit des gens, tués
par une déchaJ'ge générale. L'amiral , emhos
sant alors ses vaisseaux devant le port, l'écrasa
de ses feux , y débarqua ensuite quelques trou
pes, qui saccagerent la ville , et firent un grand
carnage des moines qui s'y trouvaient en grand
nombre, el qui étaient , dit-on , les instigateurs
de ce manque de foi. Te He est la rigueur des
lois militaires , et la malheureuse viII e d'Oneille
les subit sans aucune miséricorde. Aprés eette
expédition , l'escadre francaise reto urna devant
Nice, ou Anselme , séparé par les crues du Var
du reste de son armée, se trouvait dangereu
sement compromiso Cependant , en se gardant
bien coutre le poste de Saorgio, et en ména
geant les habitants plus qu'il ne le faisait, sa
position était tenable, et il pouvait conserver
sa conquéte.

Sur ces entrefaites, Montesquiou s'avancait
de Chambéry sur Geneve , et allait se trcuver
en présence de la Suisse, tres-diversement dis
posée pour les Francais , et qui prétendait.voir
dans l'invasion de la Savoie un danger pour sa
neutralité.
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Les sentiments des cantons étaient tres-parta
gés anotre égard. Toutes les républiques aristo
cratiques condamnaient notre révolution, Berne
surtout, et son avoyer 5tinger, la détestaient
profondément , et d'autant plus que le pays de
Vaud, si opprimé, la chérissait davantage. L'a
ristocratie helvétique, excitée par I'avoyer Stin
gel' et par I'ambassadeur anglais, demandait la
guerre centre nons, et faisait valoir le massacre
des Gardes-Suisses au JO aoút, le désarrnement

d'un régiment a Aix, et enfin l'occupation des
gorges du Porentruy, qui dépendaient de l'é
véché de Bále , et que Biron avait fait oeeuper
pOLlr fermer le Jura. Le parti modéré l'emporta
néanrnoins , et on résolut une neutralité armée,

Le canton de Berne, plus irrité el plus défiant,
porta un eorps d'armée aNyon, et , S01lS le pré

texte d'une demande des magistrats de Geneve,
placa garnison dans eette ville. D'apres les an
ciens traités , Genéve , en cas de guerre entre
la Franco et la Savoie , ne devait recevoir gar
nison ni de I'une ni de l'autre puissance. Notre
envoyé en sortit aussitót , et le conseil exécutif,
poussé par Claviere , autrefois exilé de Geneve,
et jaloux d'y faire entrer la révolntion, ordonna
a Montesquiou de faire exécuter les traités, De
plus, on lui enjoignit de mettre Iui-mérne gal'
nison dans la place, c'est-a-dire d'imiter la faute
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reprochée aux Bernois. Montesquiou sentait d'a
bord qu'il n'avait pas actuellement les moyens
deprendre Geneve , et ensuite qu 'en rompant
la neutralité et en se mettant en guerre ave e
la Suisse ,on ouvrait l'est de la France, et on dé
couvrait le flane droit de notre défensive, Il
résolut d'un cóté d'intimider Geneve , tandis
que de l'autre il tácherait de faire entendre
raison au conseíl exécutif, II demanda done
hautement la sortie des troupes bernoises , et
essaya de persuader au ministere francais qu'on
ne pouvait exiger davantage. Son projet était,
en cas d'extrémité, de hombarder Geneve , et
de se porter par une marche hardie sur le can
ton de Vaud, pour le mettre e~ révolution.
Geneve consentit a la sortie des troupes ber
noises , a condition que Montesquiou se reti
rerait adix lieues , ce qu'il exécuta sude-charo p.
Cependant cette eoncession fut blámée aParis,
et Montesquiou, placé a Carouge ,ou l'entou
raient les exilés génevois qui voulaient rentrer
dans leur patrie, se trouvait la entre la crainte
de brouiller la France avec la Suisse,et la crainte
de désobéir au conseil exécutif, qui méconnais
sait les vues militaires et politiques les plus
sages. Cette négociation , prolongée par la dis
tance des lieux , n'était pas encore prés de fl
uir, quoiqu'on fut a la fin d'octobre.

,
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Te}était done, en oetobre 1792, depuis Dun
kerque jusqu'á B:Ue, et depuis Bale jusqu'á
Niee, l'état de nos armes. La frontiere de la
Champagne était délivrée de la grande inva
sion ; les troupes se portaient de eette province
vers la Flandre , pour seconrir LilIe et envahir
la Belgique. Kellermann prenait ses quartiers
en Lorraine. Custine , échappé des mainsde
Biron, maitre de Mayence, et eourant impru
demment dans le Palatinat et jusqu'au Mein ,
réjouissait la Franee par ses conquétes, effrayait
I'Allemagne, et s'exposait imprudemment a
étre coupé par les Prussiens , qui remontaient
la rive droite du Rhin , en troupes malades et
hattues , mais nombreuses , et capables encore
d'envelopper la petite armée francaise, Biron
campait toujours le long du Rhin. Montes
quiou, maitre de la Savoie par la retraite des
Piémontais au-dela des Alpes, et préservé de
nouvelles attaques par les neiges, avait a dé
cider la question de la neutralité suisse ou par
les armes ou par des négociations. Enfin An
selme, maitre de Niee, et soutenu par une es
cadre , pouvait résister dans sa position malgré
les emes du Val', et malgré les Piérnontais
groupés au-dessus de lui dans le poste de
Saorgio.

Tandis qne la guerre allait se transporter de
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la Champagne dans la Belgique, Dumouriez
avait demandé la permission de se rendre a

• Paris poul' deux OH trois jours seulement, afin
de concerter avec les ministres l'invasion des
Pays-Bas ~ et le plan général de toutes les opé
rations militaíres, Ses ennemis répandirent qu'il
venait se faire applaudir , et qu'il quittait le
soin de son cornmandement pOUl' une frivole
satisfactíon de vanité. Ces reproches étaierrt

exagérés, cal' le commandement de Dumou
riez ne souffrait pas de cette absence, et de
simples marches de troupes pouvaient se faire
sans lui. Sa présence an contraire devait étre
fort utile au conseíl poul' la déterrnination d'un
plan général, ét d'ailleurs 011 pouvait Iui par
donner une impatience de gloire, si générale
chez les hommes, et si excusable quand elle
ne nuit pas a des devoirs.

Il arriva le J 1 octobre a Paris. Sa position
était embarrassante, caril ne pouvait se trouver
bien avec aucun des deux partís. La violence
des jacobins lui répugnait , et il avait rompu
avec les girondins, en les expulsant quelques
mois auparavant du ministere, Cependant, fort
bien aceueilli dans toute la Champagne, il Ie
fut encore mieux a París, surtout par les mi
nistres et par Roland Iui-méme , qui mettait ses
ressentiments personnels au néant, quand il
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s'agissait de la chose publique. Il se présenta
le 12 ala convention. A peine l'eut-on annoncé,
que des applaudissements mélés d'acclama
tions s'éleverent de toutes parts. Il pronoll(,;a
un discours simple, énergique, oú était brieve
ment retracée toute la campagne de l'Argonne,
et oú ses troupes et Kellermann lui -rnéme

étaient traités ave e les plus grands éloges. Son
état-major présenta ensuite un drapeau pris sur
les émigrés, et l'offrit a l'assemblée cornrne un
monument de la vanité de leurs projets, Aussi
tót apres , les députés se háterent de l'entou
rer, et on leva la séance pour 'donnér un libre
cours aux félicitations. Ce furent surtout les
nombreux députés de la Plaine, les impar
tiaux , comme on les appelait , qui, n'ayant a
lui reprocher ni rupture ni tiédeor révolution
naire, lui térnoignerent le plus vif et le plus
sincere empressement. Les girondins ne reste
rent pas en arriere ; cependant , soit par la faute
de Dumouriez, soit par la leur , la réconcilia
tian ne fut pas entiere , et on put apercevoir
entre eux un reste de froideur. Les monta
gnards, qui lui avaieut reproché un moment
d'attachement pour Louis XVI, et qui le trou
vaient , par ses manieres, son merite et son
élévation , déjá trop semblable aux girondins,
luí surent mauvais gré des témoignages qu'il
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obtint de leur part, et supposerent ces té
moignages plus significatifs qu'ils ne l'étaient
réellement.

Apres la convention, restait avisiter les ja
cobins, et eette puissance était alors devenue
si imposante, que le généraI victorieux ne pou
vait se dispenser de lui rendre hommage. C'est
la que l'opinión en fermentation formait t0l15
ses projets, et rendait tons ses arréts, S'agissait
iI d'une loi importante, d'une haute question
politique, d'une grande mesure révolutionnaire,
les jacobins, toujours plus prompts, se hátaient
d'ouvrir la diseussion et de donner leur avis.
Immédiatement apres, ils se répandaient dans
la commune, dans les sections , ils écrivaient
a tOU5 les clubs affiliés; et l'opinion qu'ils
avaient émise, le voeu qu'ils avaient formé,
revenaient sous forme d'adresse de tous les
points de la France, et sons forme de pétition
armée, de tous les quartiers de Paris. Lorsque,
dans les conseils municipaux , dans les sec
tions, el dans toutes les assemblées revétues
d'une autorité quelconque, on hésitait encore
sur une question , par un dernier respect de
la légalité, les jacohins , qui s'estimaient aussi
libres que la pensée , la tranchaieut hardiment,
et toute insurrection était proposée chez eux
long-temps a l'avance. lis avaieut pendant tout
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un mois délíbéré sur celle du 10 aoút. Outre

cette initiative dans chaque question, ils s'ar
rogeaient encore, daus tous les détails du
gouvernement, une inquisition inex.orable. Un
ministre, un chef de bureau , un fournisseur
étaient-ils accusés , des commissaires partaient
des jacohins , se faisaient ouvrir les bureaux,
et demandaient des comptes rigoureux , qU'OIl
leur rendait sans hauteur , sans dédain , sans
impatience. Tout citoyen qui croyait avoir a
se plaindre d'un acte quelconque, n'avait qu'á
se présenter a la société , et il y trouvait des
défenseurs officieux pour lui faire rendre jus
tice. Un jour c'étaient des soldats qui se plai
gnaieRt de leurs officiers , des ouvriers de leurs
entrepreneurs; un autre jour on voyait une
actrice réclamer contre son directeur; une fois
méme un jacobin vint demander réparation
de l'adultére commis avec sa femme par l'un
de ses collegues.

Chacun s'empressait de se faire inscrire sur
les registres de la société pour faire preuve de
zele patriotique. Presque tous les députés nou
vellement arrivés a Paris s'étaient hátés de s'y
présenter; on en avait compté cent treize dans
une semaine, et ceux mérne qui n'avaient pas
l'intention de suivre les séances ne laissaient
pas que de demander Ieur admission. Les 50-
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ciétés affiliées écrivaient du fond des provinces,
pour s'informer si les députés de leurs dépar
tements s'étaient fait receveir , et s'ils étaient
assidus, Les riches de la capitale táchaient de
se faire pardonner lenr opulence en allant aux
Jacobins se couvrir du honnet rouge, et Ieurs
équipages encomhraient la porte de ce séjour
de l'égalité. Tandís que la salle était remplie
du grand nombre de ses memhres, que les
tribunes regorgeaient de peuple, une foule
immense, melée aux équipages, attendait a la
porte, et demandait agrands cris a étre intro
duite.Quelquefois cette multitude s'irritait, lors
que la pluie, si fréquente sous le ciel de París,
ajoutait aux ennuis de l'attente, et alors quel
que memhre demandait I'admission du bon
peuple , qui souffrait aux portes de la salle.
M arat avait souvent réc1amé dans de pareilles
occasions; et quand l'admission était accordée ,
quelquefois méme avant, une multitude im
mense d'hommes et de femmes venaient inon
der la société et se méler ases membres. e'était
ajá. fin du jour qu'on s'assemblait, La colere ,
excitée et contenue a la convention, venait
faire la une libre explosiono La nuit , la multi
tude des assistants, tout contrihuait aéchauffer
les tetes; souvent -la séance , se prolongeant,
clégénérait en un tumulte épouvantable , et les

JIT. 1 rl
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agitatellfS y puisaient , pour le lendernain , le
courage des plus audacieuses tentatives, Cepen
dant cette société, si avancée en démagogie,
n'était pas encore ce qu'elle devint plus tardo
On y souffrait encore a la porte les équipages
de eeux qui venaient abjurer l'inégalíté des con
ditions. Quelques mernbres avaient fait de vains
efforts pour y parler le chapean sur la tete, et
on les avait obligés ase découvrir. Brissot , a la
vérité , venait d'en étre exclu par une décision
solennelle; rnais Pétion continuait d'y présider,
au milien desapplaudissements. Chabot, Col
lot-d'Herbois , Fabre d'Églantine, y étaient les
orateurs . favorisés. Marat y paraissait étrange
encore, et Chabot disait , en langage du Iieu ,
que Marat était un porc-épic qu'on ne pouvait
saisir d'aucun cóté.

Dumouriez fut re~u par Danton, qui prési
dait la séance. De nombreux applaudissements
I'accueillirent, el en le voyant on lui pardonna
l'amitié supposée des girondins. II pronon~a

quelques mots convenahles a la situation ,'et
promit avant la fin da mois de marche" liJ·la
téte de soixante mille hommes , .pourattaqucr
les rois, el sauoer les peuplesde la tyrannie.

Danton répondant enstyle analogue , lui dit
que, ralliant les Franeais :(\u ~amp de Sainre
Menehould , ilavait bienmérité de la parrie ,
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mais qu'une nouvelle carriere s'ouvrait ; qu'il
devait faire tomher les couronnes devant le
bonuet rouge dont la société l'avait honoré,
et que son nom figurerait alors parmi les plus
beaux noms de la Franee. Collot-d'Herbois le
harangua ensuite , et lui tint un discours qui
montre etla langue de l'époque, et les dispo
sitions du moment a l'égal'd du généraL

« Ce n'est pas un roi qui t'a nommé, 6
« Dumouríez, ce sont tes concitoyens. Sou
« viens-toi qu'un général de la république ne
ee doit jamais servir qu'elle seule. Tu as en
(( tendu parler de Thémistocle; il venait de
« sauver la Grece a Salamine; mais, calomnié
« par ses ennernis, il se vit obligé de cher
« eher un asile chez les tyrans.On luí offrit de
« servir centre sapatrie : pour toute réponse,
« il s'enfonca son épée dans le coeur. Dumou
ce riez , tu as des ennemis , .tu seras calomnié ,
ee souviens-toi de Thémistocle!

« Des peuples esclaves t'attendent pour les
« seeourir : bientót tu les délivreras. Quelle
q glorieuse mission!... Il faut cependant te dé
« fendre de quelque exces de générosité envers
« tes ennemis. Tu as reconduit le roi de Prusse
« un peu trap ala maniere francaise ... Mais,
« nous l'espérons, l'Autriche pajera double.

re Tu iras a Bruxelles , Dumouriez.... je n'ai

14.
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4( r'ien a te <lire... Cependant si tu y trouvais
cc une fernme exécrable qui, sous les murs de
ce Lille , est verme repaitre sa férocité du spee
ce tacle des boulets rouges 1. .. Mais eette femme
ce ne t'attend pas....

ce A Bruxelles la liberté va renaitre sons tes
ee pas .... eitoyens, filles , femmes, enfants ,Sé

« presseront autour de toi; de quclle félicité
« tu vas jouir, Dumouriez L.. Ma femme... est
cc de Bruxelles , elle t'ernbrassera aussi *!»

Danton sortit ensnite avee Dumouriez, dont
il s'était emparé, et auquel il faisait en quel
que sorte les honneurs de la nouveíle répu
blique. Danton ayant montré a Paris une
eontenanee aussi ferme que Dumouriez a
Sainte-Menehould, on les regardait l'un et l'au
tre comme les deux, sauveurs de la révolution,
et on les applaudissait ensemble dans tous les
spectacles oú ils se montraient. Un certain
instinct rapproehait ces deux hommes, mal
gré la différence de leurs habitudes. C'étaient
les corrompns des deux régimes qui s'unis
saient avec un méme génie, un méme gout
pour les plaisirs , mais avec une corruption
différente. Danton avait celle du peuple , et
Dumouriez eelle des eours; mais plus heureux

* Voyez la note 1 a la fin du t.e volume.
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que son collegue , ce dernier n'avait serví que
généreusement et les armes a la main, et
Danton avait en le malheur de souiller un
grand caractere par les atrocités de septembre.

Ces salons si brillants, ou les hommes cé
lebres jouissaient autrefois de la gloire, oú,
pendant tout le dernier siecle , on avait écouté
et applaudi Voltaire , Diderot , d' Alembert,
Rousseau, ces salons n'existaient plus. 11 res
tait la société simple el choisie de madame
RoJand, oú se réunissaient tous les girondins,
le beau Barbaroux, le spirituel Louvet, le
grave Buzot , le brillant Guadet, l'entrainant
Vergniaud, et oú régnaient encore une lan
gue pure, desentretiens pleins d'intérét , et
des mceurs élégantes et polies. Les ministres
s'y réunissaient deux fois la semaine, et on y
faisait un repas composé d'un seul service.
Telle était la nouvelle société républicaine, qui
joignait aux graces de 1'ancienne France le sé
rieux de la nouvelle, et qui allait bientót dis
paraitre devant la grossiereté démagogique.
Dumouriez assista a l'un de ces festins si sim
pies, éprouva d'abord quelque gene a l'aspeet
de ces anciens amis qu'il avait chassés du mi
nistere , de cette femme qui lui semblait trop
sévére , et a laquelle il paraissait trop licen
cieux ; mais il soutint cette situation avec son
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espritaccoutumé, et fut touché surtout de la
cordialité sincere de Roland. Aprés la société
des girondins, celle des artistes était la seule
qui eút survécu a la dispersion de l'ancienne
aristocratie. Presque tous les artistes avaient
embrassé chaudement une révolution qui les
vengeait des dédains nobiliaires, et qui ne
promettait de faveur qu'au génie. Ils accueil
lirent Durnouriez aleur tour, et lui donnerent
une féte , oú furent réunis tous les talents que
renfermait la capitule, Mais au milieu méme
de la féte , une scene étrange vint l'interrom
pre, et causer autant de dégoút que de sur
prlse.

Marat, toujours prompt a devaneer les mé
fianees révolutionnaires, n'était point satisfait
du général. Dénonciateur aeharné de tous les
hommes entourés de la faveur publique, il .
avait toujours provoqué, par ses dégoútantes
invectives, les .disgráces encourues par les
chefs populaires. Mirabeau, Bailly, Lafayette,
Pétion , les girondins, avaient été aecablés de
ses outrages, lorsqu'ils jouissaient encore de
toute leur popularité. Depuis le 10 aoút sur
tout, il s'était livré a tous les désordres de son
esprit; et, quoique révo1tant pour les hommes
raisonnables et honnétes , et étrange au moins
pour les révolntionnaires emportés, il avait
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été eneouragé par un commencement de suc
ces. Aussi ne manquait-il pas de se regarder
en quelqne sorte comme un homme public ,
essentiel an uouvel ordre de choses, 11 passait
une partie de sa vie a recueillir des bruits , a
les répandre dans sa feuille , et a parcourir les
bureaux pour y redresser les torts des admi
nistrateurs envers le peuple. Faisant au public
la confidence d~ sa vie, il disait un jour dans
l'un de ses numéros ", que ses occupations
étaieut accablantes ; que sur les vingt-quatre
heures de la jouruée , il n'en donnait que deux
au sommeil , et une seule a la table et aux
soins domestiques; qu'en outre des heures con
sacrées a ses -devoirs de député, il en em
ployait régulierement six a recueillir et a{aire
valoir les plaintes d'une foule de malheureux
et d'opprimés; qu'il consacrait les heures res
tantes a lire une multitude de lettres et a y
répondre, a écrire ses observations sur les
événements , a recevoir des dénonciations, a
s'assurer de la véracité des dénonciateurs, en
fin afaire sa feuille , et aveiller a l'impression
d'un grand ouvrage. Depuis trois années il n'a
vait pas pris, disait- il, un quart d'heure de

• Journai de la Bépubtiquefrancaisc , n" 93, mercredi
9 janvicr 1793.
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récréation; et on tremble en se figurant ce
que peut produire dans une révolutiou une
intelligence aussi désordonnée , servie par cette
activité dévorante.

Marat prétendait ne voir dans Dumoúriez
qu'un aristocrate de mauvaises moeurs , dont
il faUait se défier, Par surcroit de motifs , il
apprit que Dumouriez venait de sévir avec la
plus grande rigueur contre deux bataillons de
volontaires qui avaient égorgé des déserteurs
émigrés, Sur-le-champ il se rend aux Jacobins,
dénonce le général aleur tribune , et demande
deux commissaires pour aller l'interroger ~ur

sa conduite. On lui adjoint aussitót les nom
més Montaut et Bentabolle, et sur l'heure il
se met en marche avec eux. Dumouriez n'était
point a sa demeure. Marat court aux divers
spectacles, et enfin apprend que Dumouriez
assistait a une féte qne lui donnaient les ar
tistes chez mademoiselle Candeille, femme cé
lebre alors. Marat n'hésite pas a s'y rendre,
malgré son dégoütant costume. Les équipages,
les détachements de la garde nationale <l'qu'il
trouve a la porte du lieu oú se donnait la fete,
la présence du commandant Santerre, d'une
foule de députés, les appréts d'un festin, irri
tent son humeur, 11 s'avance hardiment et de
mande Dumouriez. Une espece de rumeur s'é-·
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leve a son approche. Son nom prononcé fait
disparaitre une foule de visages , qui, disait
il, fuyaient ses regards accusateurs, Marchant
droit vers Dumouriez, ill'interpelle vivement,
et lui demande compte des traiternents exer
cés envers les deux bataillons. Le général le
regarde, puis lui dit avec une curiosité mé
prisante:-Ah c'est vous qu'on appelle Marat!
-11 le considere encore des pieds ala tete, et
lui tourne le Jos, sans luí adresser une parole.
Cependant, les jacobins qui aceompagnaient
Marat, paraissant plus doux et plus honnétes ,
Dumouriez leur donne quelques explieations,
el les renvoie satisfaits. Marat, qui ne l'était
pas, pousse .de grands cris daus les anti
chambres, gourmande Santerre , qui fait, dit
il, auprés du généralle métier d'un laquais;
déclame contre les gardes nationaux qui con
tribuaient a l'éclat de la féte , et se retire en

.menaeant de sa colere tous les aristocrates
composant la réunion, Aussitót il court trans
crire dans son journal cette scene ridicule,
qui peint si bien la situation de Dumouriez ,
les fureurs de Marat et les moeurs de cette
époque*.

.. Voyez le récit de l\'1arat lui-méme , note 2 it la fin du
4" volume,
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Dumouriez avait passéquatre jours a Paris ,
et, pendant ce temps, il n'avait pu s'entendre
avec les girondins , quoiqu'il eút parmi eux un
ami intime dans la personne de Gensonné. II
s'était borné a eonseiller a ce dernier de se ré
coneilier avec Danton , eomme avec l'homme
le plus puissant , et eelui gui, malgré ses vices,
pouvait devenir le plus utile aux gens de bien.
Dumouriez ne s'était pas mieux entendu avec
les jacobins , dont il était dégoúté , et auxquels
il était suspect , acause de son amitié supposée
avec les girondins. Son séjour a Paris l'avait
done peu servi aupres des deux partis, mais
lui avait été plus utile sous le rapport mili
taire.

Suivant son usage, il avait concu un plan
général adopté par le conseil exécutif. D'aprés
ee plan, Montesquiou devait se maintenir le
long des Alpes, et s'assurer la grande chaine
pour limite, en aehevant la conquéte de Nice ,
et en s'efforcant de conserver la neutralité suisse.
Biron devait etre renforeé, afin de garder le
Rhin depuis Bale jusqu'á Landau. Un eorps de
douze mille hommes, aux ordr~s du général
Meusnier, était destiné il se porter sur les der
rieres de Custine, afin de couvrir ses cornrnu
nications, Kellermann avait ordre de quitter ses
ql1al'tíers, de passer rapidement entre Luxem-
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bourg et Treves , pour courir a Coblentz, et
de faire ainsi ce qu'on lui avait déjá conseillé,
et ce que lui et Custine auraient dú exécuter
depuis long-temps, Prenant enfin l'offensive
lui-méme avec quatre-vingt mille hornrnes , Du
monriez devait eompléter le territoire francais
par 1'acquisition projetée ele la Belgique. Gar
dant ainsi la défensive sur toutes les frontieres
protégées par la nature du sol, on n'attaquait
hardiment que sur la-frontiere ouverte , celle
des Pays-Bas , la OU, comme le disait Dumou
riez, on ne pouvait SE DÉF.ENDRE QU'E.N GAGN ANT

DES BATAILLES.

Il obtint , par le crédit de Santerre , que
1'absurde idée du camp SOtIS Paris serait aban
donnée; que tous les rassemblements qn'on
avait faits en hommes, en artillerie , en muni
tions, en effets de campement, seraient re
portés en Flandre , pour servir a son armée qui
manquait de tout; qu'on y ajouterait des sou
Iiers , des capotes, et six millions de numé
rairepour fournir le prét aux soldats , en at
tendant l'entrée dans les Pays-Bas.apres laquelle
il espérait se suffire alui-rnéme. Il partit , vers
le 16 octobre, un peu désabusé de ce qu'on
appelle reconnaissance publique, un peu moins
d'accord avec les partís qu'auparavant, et tout
au plus dédommagé de son voyage par quel-
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ques arrangements militaires , faits avec le con
seil exécutif.

Pendant cet intervaIle, la convention avait
continué d'agir contre la cornmune en pressant
son renouvellement, et en surveillant tous ses
actes. Pétion avait été nornmé maire aune ma
jorité de treize mille huit cent .quatre-vingt
dix-ueuf voix " tandis que Robespierre n'en
avait obtenu que vingr-trcis , Billaud - Va
rennes quatorze, Panis quatre-vingts, et Dan
ton onze. Cependant il ne faut point mesurer
la popularité de Robespierre et de Pétion d'a
prés cette différence dans le nombre des voix,
paree qu'on avait l'habitude de voir dans I'un
un maire, et dans l'autre un député , et qu'on
ne songeait pas a faire autre chose de chacuu
d'eux; mais cette immense majorité proU\'e la
popularité. dont jouissait encore le principal
chef du parti girondin. Il ne faut pas oublier
de dire que Bailly obtint deux voix, singulier
souvenir donné ace vertueux magistrat de 1789'
Pétion refus~ la mairie , fatigué qu'il était des
convulsions de la commune, et préférant les
fonctioos de député a la convention natío
nale.

Les trois mesures principales projetées dans
la fameuse séance du 24 septembre étaient, une
loi contre les provocations au meurtre , un
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décret sur la formation d'une gatde départe
mentale, et enfin un compte exact de l'état
de París. Les deux premiéres , confiées a la
commission des neuf, excitaient un cri conti
nuel aux jacobins, a la communeet dans les
sections. J..Ja commission des neuf n'en conti
nuait pas moins ses travaux, et de divers dé
partements, entre autres de Marseille et du
Calvados, arrivaient spontanément et comme
avant le JO aoúr, des bataillons qui devancaient
le décret sur la garde départementale. Roland,
chargé de la troisieme mesure, c'est-á-dire du
rapport sur l'état de la capitale, le fit sans fai
blesse et avec une rigoureuse vérité, JI pei
gnít et excusa la confusion inévitable de la
premiére insurrection ; mais il retraea avec
énergie et frappa de réprobation les crimes
ajoutés par le 2 septembre a la révolution du
JO aoút ; il montra tous les débordements de
la commune, ses abus de pouvoir, ses empri
sonnements arbitraires, et ses immenses di la
pidations. Il finit par ces mots :

(( Département sage, mais peu puissant; como
( mune active et despote; peuple excellent ,
« mais dont une partie saine est intimidée OH

(( contrainte , tandis que l'autre est travaillée
« par les flatteurs et enflammée par la calom
« nie; confusion des pouvoirs, abus et mépris
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« des autorités.; force publique faihle ou nulle
({ par un mauvais commandement, voilá Pa
« ris! '" )1

Son rapport fut couvert d'applaudissements
par la majorité ordinaire , bien que, pendant
la lecture, certains murmureseussent éclaté
vers la Montagne. Cependant une lettre écrite
par un particulier aun magistrat, communi
quée par ce magistrat au conseil exécutif, et
dévoilant le projet d'un nouveau 2 septernbre
contre une partie.de la convention, excita une
grandeagitation. Une phrase de cette lettre ,
relative aux conspirateurs , disait: lis ne ueu
lent entendre parler que de Robespierre. A ce
mot tous les regards se dirigerent sur lui; les
uns luí témoignaient de J'íudignation, les au
tres l'excitaient a prendre la parole. llla prit
pour s'opposer a l'impression du rapport de
Roland, qu'il qualifia de rornan diffamatoire,
et il soutint qu'on ne devait p~s donner de pu
blicité a ce rapport,avant que ceux qui s'y
trouvaient accusés, et lui-méme particuliere
ment , eussent été entendus. S'étendant alors
sur ce qui lui était personnel , il commenca a
se justifier; mais i1 ne pouvait se faice enten
dre, acanse du hruit qui régnait dans la salle.

* Séance du :19 octobre.
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- Parle, lui disait Danton, parle; les bons ci
toyens sont la qui t'entendent. Robespierre,
parvenant adominer le bruit, recommence son
apologie, et défie ses adversaires de l'accuser
en face, et de produire contre lui une sen le
preuve positivo. A ce défi , Louvet s'élance:
-e'est moi, lui dit-il , moi qui t'accuse. Et en
achevant ces mots il occupait déjá le pied de
la tribune, et Barbaroux , Rebecqui, I'y suivaien t
pour soutenir l'accusation. A cette vue, Ro
bespierre est ému , et son visage parait al téré ;
ií demande que son accusateur soit entendu ,
et que lui-méme le soit ensuite. Danton, lui
succédant a la tribune, se plaint du systeme
de calomnie órganisé contre la commune et la
députation de Paris, et répéte sur Marat, qui
était la principale cause de toutes les accusa
tions, ce qu'il avait déja déclaré , c'est-a-dire
qu'íl ne I'aimait pas, qu'il avait fait l'expé
rience de son tempérament volcanique el inso
ciable, et que toute idée d'une coalition trium
virale était absurde. Il finiten demandant qu'on
fixe un jour pour discuter ce rapport. L'as
sernblée en décrete l'impression , mais elle en
ajoume la distribution aux départements, jus
qu'a ce qu'on ait entendu Louvet et Robes
plerre.

Louvet était plein de hardiesse et de con-
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rage; son patriotisme était sincere; mais, dans
sa haine contre Robespierre, entrait le ressen
timent d'une lutte personnelle, commencée
aux Jacobins, continuée dans la Sentinelle ,
renouvelée dans l'assemblée électorale, et de
venue plus violente depuis qu'il se trouvait
face a face avec son jaloux rival dans la con
vention uationale. A une extreme pétulance de
caractere , Louvet joignait une imagination 1'0

manesque el crédule qui l'égarait, et lui faisait
supposer un concert et des complots la OU iI
n'y avait que l'effet spontané des passions.
Il croyait a ses propres suppositions , et vou
lait forcer ses amis a y ajouter la méme foi.
Mais iI rencontrait dans le froid hon seos de
Pétion et de Rolaod, daos l'indolente impartía
lité de Vergniaud, une opposition qui le déso
lait. Buzot, Barbaroux, Guadet, sans étre aussi
crédules , sans supposer des trames aussi com
pliquées, croyaient a la méchanceté de Ieurs
adversaires , et secondaient les atraques de
Louvet par indignation et par cóurage. Salles,
député de la Meurthe , ennemi opiniátre des
anarchistes dans la constituante et dans la con
vention, Salles, doué d'une imagination sombre
et violente, était seul accessible a toutes les
suggeslions de Louvet, el croyait, comme luí,
ade vastes complots, trames dans la comrnune
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et aboutissant al'étranger. Amis passionnés de
la liberté , Louvet et Salles 'Be pouvaient con
sentir alui imputer tant de maux , et ils aimaient
mieux croire que les rnontagnards , surtout Ma
rat, étaient stipendiés par l'émigration et I'An
gletel're, poul' poussel' la révolution au crime,
au déshonneur et a la confusion géné1'ale. Plus
incertains sur le compte de Robespierre, ils
voyaíent an moins en luí un tyran dévoré d'or
gueil et d'ambition, et marchant par tous les
moyens au supréme pouvoir.

Louvet , résolu d'attaquer hardiment Robes
pierre et de ne lui laisser aueun repos, tenait
son diseours tout prét , et s'en était muni le
jour oú Roland devait faire son rapport : aussi
fut-il tout .préparé a soutenir l'aeeusation 101'8
qu'on lui donna la.parole. lila prit sur-le-champ,
et immédiatement apres Roland.

Déjá les gil'ondins avaient assez de penchant
a mal juger les événements , et a snpposer des
projets crirninels la OU il n'y avait que des pas
sions emportées: mais, ponl' le crédule Louvet ,
la conspiratio n était encore bien plus évidente
etplus fortement combinée. Dans.l'exagération
croissante des jacobins, dansle succés que la
morguede Bobespierre y avait obtenu pendant
1792, il voyait un complot tramé par l'ambi
tieux tribuno 11 le montra, s'entourant de sa-

III, 15
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tellites a la violence desquels il livrait ses
contradicteurs; serendant luí -rnémc l'objet
d'un culte idolatre, faisant dire partout, av:mt
le 10 aoút , que .lui seul pouvait sauver la li
berté et la France , et , le 10 aoút arrivé , se
cachant a la Iumiere , reparaissant deux jours
apres le danger, marchant alors droit ala com
mune, malgré la promesse de ne jamais accep
terdeplace,et, de sapleine autorité, s'asseyant
lui-méme au bureau du conseil général; la s'ern
parant d'une bourgeoisie aveugle, la poussant
ason.gré átousles exces , allant insulter pour
elle l'assemblée législative, et exigeant de cette
assemblée des décrets sous peine du tocsin ;
ordonuant, sans jamais paraitre , les massacres
et les vols de septembre, ponr appuyer I'autorité
municipale par la terreur ; .envoyant ensuite
par toute la France des émissaires qui allaient
conseiller les mémes crimes , et engager les pro
vinces areconuaitre la supériorité et l'autorité
de Paris. Bobespierre , ajonte Louvet , voulait
détruire la représentation nationale pOQr; lui
substituer la commune dont il dísposait, ~t"QO~lS

donner le gouvernement de Bome , 911,S0I15 le
nom de munícipes" les provinces étaient sou
mises a la souveraineté de la métropole. Maitre
ainsi de Paris , qui I'eut été de la France, il
aurait succédé a la royauté détruite, Cepen-
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dant , voyant approcher le moment de la ré
union d'une nouvelle assemblée, il avait passé
du conseilgénéral a l'assemblée électorale, et
avait dirigé ses choix par la terreur, afin d'étre
maitre de la convention par la députation de
Paris.

C'est lui, Robespierre, qui avait designé aux
électeurs cet homme de sang dont les placards
incendiaires remplissaient la France de sur
prise et d'épouvante. Ce libelliste, du nom du
quel Louvet ne voulait pas, disait- il , souiller
ses levres , n'était que I'enfant iperdu de .l'as
sassinat ,doué , pour précher le erime et ca
lomnieñ les citoyens les plus purs, d'un courage
qui manquait au cauteleux Robespierre. Quant
a Danton.Louvet le séparait de l'accusation ,
et s'étonnait méme qu'il se füt élancé ~ la tri
bune pour repousser une atraque qui ne se
dirigeait pas centre luí. Cependant il ne le sé
parait pas de septembre, parce que dans ces
joursmalheureux , lorsque toutes les autorités ,
l'assemblée , les ministres, le maire, parlaient
en vain poul' arréter les massacres , le ministre
seul de. la .justice ne parlait pas; parce qu'en
fin, dansles fameux placards, il était excepté
seul des calomnies répandues eontre les plus
pursdescitoyens. « Et puisses-tu , s'écriait LOlJ

« vet, puisses-tu , oDanton , te laver aux yeux
15.
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« de la postérité de cette déshonorante exeep
« tion! » Des applaudissements avaient accueilli
ces paroles , aussi généreuses qu'ímprudentes.

Cctte accusation , constamment applaudie,
n'avait cepéndant pas été entendue sans beau
coup de murmures;mais un mot souvent répété
pendant la séance les avait arrétés. Assurez-moi
du silence, avait dit Louvet au président ,car
je vais toucher le mal, et on criera. - Appuie,
avait dit Danton, touche le mal. Et chaque fois
qne s'élevaient des murmures: silencel criait
on , silence les blessésl

Louvet résume enfin son accusation. «Robes
« pierre, s'écrie-t-il , je t'accnse d'avoir calomnié
« les plus pnrs citoyens, et de l'avoir fait le jour
« ou les calomnies étaient des proscriptions; je
( t'accuse de t'étre produit toi-rnéme comme
(e un objet d'idolátrie , et d'avoir fait répandre
« que tu étais le seul homme capable de sauver
« la France ; je t'accuse d'avoir avili, insulté et
« persécuté la représentation nationale , d'avoir
« tyrannisé l'assernblée électorale de Paris , et
« d'avoir marché au supréme pouvoir par la
« calomnie, la violence et la terreur, et je de
« mande un comité ponr examiner ta conduite.»
Louvet propose une loi qui condamne au ban
nissement quiconque aura fait de son nom un
sujet de división entre les cítoyens. Il veut
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qu'aux mesures dont la cornmission des neuf
prepare le projet, on en ajoute une nouvelle,
c'est de mettre la force armée a la disposition
du ministre de l'intérieur. « Enfin , dit-il , je de
« mande sur I'heure un décret d'accusation
« contre Marat l. .. Dieux! s'écrie-t-il , dieux!
«( je l'ai nommé] »

Robespierre, étourdi des applaudissements
prodigués a son adversaire, veut prendre la
paroJe. Au milieu du bruit et des murmures
qu'excite sa présence, il hésite, ses traits et
sa voix sont altérés, il se fait entendre cepen
dant, et demande un délai pour préparer sa dé
fense. Le délai lui est accordé , et la défense cst
ajournée au 5 novembre. Le renvoi était heu
reux ponr l'accusé, cal', excitée par Louvet,
l'assemblée ressentait ce jour-lá une vive in
dígnation.

Le soir , vive rumeur aux Jacobins, oú se
faisait le controle de toutes les séances de la
convention. Une foule de memhres accourent
éperdus pour raconter la conduite horrible de
Louvet , el pour demander sa radiation. Il avait
calomnié la socíété, inculpé Danton, Santerre ,
Robespierre et Marat; il avait demandé une
accusation centre les deux derniers, propasé
des lois sanguinaires, attentatoires a la liberté
de la presse, el enfin propasé l'ostracisme d'A-
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thenes. Legendre dit que e'était un coup monté,
puisque Louvet avait son discours tout prét ,
et que bien évidemment le rappoI't de Roland
n'avait eu d'autre objet que de fournir une
occasion a cette diatribe.

Fabre d'Églantine se plaint de ce que le
scandale augmente tous les jours , de ce qu'on
s'évertueacalomnierParis et les patriotes.--«On
lie, dit-jl , de petites conjectures a de petites
suppositions, on en fait sortir une vaste cons
piration ,et on ne veut nous dire ni oú elle
est, ni quels en sont les agents et les moyens.
S'il y avait un homrne qui eüt: tont V1.l, tout
apprécié daos l'un et I'autre parti, vous ne
pourriez douter que cet homme, ami de la
vérité , ne füt tres-propre a la faire counaitre.
Cet homme c'est Pétion. Forcezsa vertu adire
tout ce qu'il a vu , et aprononeer sur les cri
mes imputés aux patriotes. Quelque condes
cendaoce qu'il puisse avoir pour ses amis, j'ose
dire que les intrigues ne J'ont point corrompu.
Pétion est toujours pur et sincere; il voulait
parler aujourd'hui, forcez-Ie a s'expliquer *.»

Merlin s'oppose ace qu'on fasse Pétion juge
entre Robespierre et Louvet, ear c'est violer
l'égalité que d'instituerainsi un eitoyen juge

• Voye~ la note 5 a la Iin du 4e volume.
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.supréme des autres. D'ailleurs Pétion est res
peetable, sans doute; mais s'il venait adévier!
n'est - il pas homme? Pétion n'est - il pas ami
de Brissot , de Roland? Pétion ne reeoit-il pas
Lasource , Vergniaud, Barharoax, tous les in
trigants qui compromettent la liberté?

La motion de Fahre est abandonuée , et Ro
bespierre jeune, prenant un ton lamentable,
comme faisaient aRome les parents des accu
sés, exprime sa douleur, et se plaint de .n'étre
pas calomnié comme son frere. « C'est le mo
" ment, dit-il, des plus grands dangers, tout
« le peuple n'est pas pour nous. Il u'y a que
t( les eitoyens de Paris qui soient suffisamment
« éclairés; les autres ne le sont que tres - im
« parfaitement,.... Il serait done possilile que
C( l'innocence succombát lundi L. cal' la conveu
f( tion a entendu tout entier le long mensonge
« de Louvet, Citoyens, s'écrie-t-il , j'ai eu un
« grano effroi; il me semblait que des assassins
« allaient poignarder mon frére, J'ai entendu
« des :hommes dire qu'il ne périrait que de
« leurs mains; un autre m'a dit qu'il voulait
« étre SOIl bourreau.» A ces mots, plusieurs
membres se levent , et déclarent qu'eux aussi
ont été menacés, qu'ils l'ont été par Barba
roux , par Rebecqui et par plusieurs citoyens
des tribuues ; que ceux qui les menacaient leur
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ont dit : Il faut se débarrasser de Marat et de
Robespierre. On entoure alors Robespierre
jeune , on lui promet de veiUer sur son frere,
et on décide que tous ceux qui ont des amis
Oll des parents dans les départements écriront
pour éclairer I'opinion. Robespierre jeune, en
quittant la tribune, ne manque pas d'ajouter
une calomnie. Anacharsis Clootz, dit - il , lui
avait assuré que tous les jours il rornpait , chez
Roland, des lances contre le fédéralisme,

Vien1f. a son tour le fougueux Chabot. Ce
qui le blesse surtout dans le discours de
Louvet, c'est qu'il s'attribue le JO aoñt a Iui
el a ses amis , et le 2 septembre a deux cents
assassins. « Moi , dit Chabot, je me souviens
« que je m'adressai , le 9 aoút au soir, a mes
« sieurs du coté droit , pour leur- proposer l'in
({ surrection, et qu'ils me répondiren t par un
({ sourire du bout des levres. Je ne vois donc
« pas quel droit ils ont de s'attribuer le JO

e( aoút, Quant au 2 septembre, l'auteur en est
« encore ce méme peuple qui a fait le 10 aoút
« malgré eux , et qui apres la victoire a voulu
« se venger. Louvet dit qu'il n'y avait pas deux
c< cents assassins , et moi j'assure que j'ai passé
({ avec les commissaires de la législative sous
«. une voúte de dix mille sabres. J'ai reconnu
« plus de cent cinquante fédérés. II n'y a poiut
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( de crimes en révolutions. Marat, tantaccusé,
" n'est poursuivi que pour des faits de révolu
II tion. Aujourd'hui on accuse Marat, Danton,
« Robespierre; demain ce sera Santerre, Cha
« bot, Merlin, etc.»

Excité par ces audacieuses paroles, un fédéré
présent a la séance, fait ce qu'aucun homme
n'avait encare publiquement osé : il déelare
qu'il agissait avec grand nombre de ses cama
rades aux prisons, et qu'il avait cru n'égorger
que des conspirateurs, des fabricateurs de faux
assignats, et sauver Paris du massacre et de
l'incendie ; il ajoute qu'il remercie la société de
la bienveillance qu'elle leur a témoignée atous,
qu'ils partent le lendemain pour l'armée, et
n'emportent qu'un regret, c'est de laisser les
patw>tes dans d'aussi grands périls.

Cette affreuse déclaration termina la séance.
Robespierre n'avait point paru, et il ne parut
pas de toute cette semaine, préparant sa ré
ponse, et laissan t ses partisans disposer l'opi
nion.Pendant ce temps, la commune de Paris
persistait dans sa conduite et son systeme. On
disait qu'elle avait enlevé jusqu'a dix millions
dans la caisse de Septeuil, trésorier de la liste
civile; et, dans le moment méme , elle faisait
répandre une pétition aux quarante - huit
rnunicipalités contre le projet de donner une
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garde ala convention. Barharoux proposa aus
sitót quatre décrets formidables et parfaite
ment concus :

Par le premier, la capitale devait perdre le
droit de Jl\lsséder la représentation nationale,
quand elle n'aurait pas su la ptotéger eontre
les insultes ou les violencés ; .

Par le second , les fédérés et les gendarmes
nationaux devaient, concurremment avec les
sections armées de Paris, garder la represen
tation nationale et les établissements pubIies ;

Par le troisiéme , la convention devait se
constituer en cour de justice pom jugel' les
conspirateurs;

Par le quatriéme enfin, la convention cassait
la municipalité de Paris,

Ces quatre décrets étaient parfaitement adap
tés aux circonstances , et convenaient aux vrais
dangers du moment; mais, pour les rendre, il
aurait fallu avoir toute la puissance qui ne
pouvait résulter que des décrets mérnes, Pour
se créer des moyens d' éncrgie, il faut l'énergie,
et tout parti modéré qui veut arréter un partí
violent, est dans un cercle vicieux dont il ne
peut jamais sortir. Sans doute la majorité, pen
chant pour les girondins, aurait pu rendre les
décrets , mais c'était sa modération qui la fai
sait pencher ponr eux , el sa modóratiou memo
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lui conseillait d'attendre, de temporiser, de se
fier al'avenir, et d'écarter tout moyen trop tót
énergique. L'assemblée repoussa méme un dé
cret heaucoup moins rigoureux; c'était le pre
miel' de ceux dont on avait confié la rédaction
a la commission des neuf. Buzot le proposait,
et il était relatif aux provocateurs au meurtre
et al'incendie. Toute provocation directe était
punie de mort, et la provocation indirecte
punie de dix ans de fers. L'assemblée trouva
la provocation directe trop séverement punie,
et la provocation indirecte trop vaguement
définie et trop difficile a atteindre, Buzot dit
en vain qu'il fallait des mesures révolution
naires, et par conséquent arbitraires, contre
les adversaires qu'on v~ulait combattre; il ne
fut pas écouté, et il ne pouvait pas Iietre en
s'adressant aune majorité qui condamnait dans
le partí violent les mesures révolutionnaires
méme , et qui par conséquent était peu propre
ales employer contre lui. La loi fut done ajour
née ; et la commission des neuf, instituée pour
aviser aux moyens de maintenir le bon ordre,
devint pour ainsi dire inutile.

L'assemblée cependant montrait un peu plus
d'énergie , des qu'il s'agissait de réprirner les
écarts de la commune. Alors elle semblait dé
fendre sou autorité avec une espece de jalousie
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el de force. Le conseil général de la eommune,
mandé ala barre a cause de la pétition contre
le projet d'une garde départementale, vint se
justifier, Il n'était plus, dit-il , celui du JO aoút.
Quelques prévaricateurs s'étaient rencontrés
parmi ses membres, on avait éu raison de les
dénoncer, mais ils ne se trouvaient plus dans
son sein. Ne confondez pas, ajoutait-il, les in
nocents et les coupables. Rendez-nous la con
fiance dont 1l01lS avons besoin . Nous voulons
ramener le calme nécessaire a la convention
pour l'établissement des bonnes lois. Quant a
I'envoi de cette pétition, ce sont les sections
qui I'ont voulu, 1l0US ne sommes que leurs
mandataires; mais on les engagera a s'en dé
sister,

Cette soumission désarma les girondins eux
mérnes , et, ala requéte de Gen~onné, les hon
neurs de la séance furent accordés au conseil
général. Cette docilité des administrateurs pon- .
vait bien satisfaire l'orgueil de l'assemblée,
mais elle ne prouvait rien quant aux véritables
dispositions de Paris. Le tumulte augmentait a
mesure qu'on approchait du 5 novembre, jour
fixé pour entendre Robespierre. La veille, il y
eút des rumeurs en sens diverso Des bandes
parcoururent Paris, les unes en criant ; A la
guillotine, Robespierre , Danton , Marat ! les.
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autres en criant: A la mort, Roland, Lasource;
Guadet! On s'en plaiguit aux Jacobins , oú i.1
ne fut parlé que des cris poussés contre Ro
hespierre , Danton et Marat. On accusait de
ces cris: des dragons et des fédérés, qui alors
étaient encore dévoués a la convention. Robes
pierre jeune parnt de nouveau ala tribune, se
lamenta sur les dtUlgers de l'innocence, re
poussa un projet de conciliation proposé par
un membre de la société , en disant que le
partiopposé était décidément contre-révolu
tionnaire , et qu'on ne devait garder avec lui
ni paix ni treve ; que sans doute l'innocence
périrait dans la lntte, mais qu'il fallait qu'elle
se sacrifiát , et qu'on laissát-succomber Maxi
milienRobespierre, parce que la perte d'un seul
hornme n'entrainerait pas celle de la liberté.
Tons les jacobius applaudirent aces beaux sen
timents, en assurant aujeune Robespierre qu'il
n'en serait rien , et que son frere ne périrait
pas.

Des plaintes toutes différentes furent profé
rées a l'assemblée , et la, on dénonca les cris
poussés contre Roland, Lasource, Guadet, etc.
Roland se plaignit de I'inutilité de ses réquisi
tions an département et a la COI11IDUne ponr
obtenir la force armée. On discuta beaucoup,
00 échaogea des reproches, et la journée s'é-
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coula sans prendre aucune mesure. Le lende
rnain , 5 novernbre , Robespierre parut enfin a
la tribune.

Le concours était général, et on attendait
avec impatience le résultat de cette discussion
solennclle. Le discours de Rohespierre était
volumineux et préparé avec soin. Ses repon
ses aux accusations de Louvct furent celles
qu'on ne manque jamais de faire en pareil cas :
( Vous m'accusez, dit-il , d'aspirer a la tyran
« nie; mais , pouryparvenir,ilfautdes moyens,
( et oúsont mes trésors et mes armées? Vous
(( prétendez que j'ai élevé dans les Jacobins l'é
« difice de ma puissance. Mais que prouve cela?
« e'est que j'y étais plus éeouté, que je m'a
« dressais peut-étre mieux que vous a la raison
( de cette société, et que vous ne voulez ici
« venger que les disgráces de votre amour-pro
« pre. Vous prétendez que eette société célé
« hre est dégénérée; mais demandez un décret
« d'accusation contre elle, alors je prendrai le
« soin de la justifier, et nous verrons si vous
« serez plus heureux OH plus persuasifs que
(l Léopold et Lafayette. Vous prétendez que je
« n'ai paru ala commune que deua jours apres
( le 10 aoüt , et qu'alors je me suis moi-méme
« installé au bureau, Mais d'abord je n'y ai pas
« été appelé plus tót ; et, quand je me suis

..
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« presenté au bureau , ce n'était pas pour m')'
" installer, mais pour faire vérifier mes pou
« voirs, Vous ajoutez que j'ai insulté l'assem
« blée législative, que je l'ai menaeée du toe
« sin: le fait est faux. Quelqu'un, plaeé pres
« de moi, m'accusa de sonner le toesin; je ré
« pondis al'interlocuteur que les sonneurs de
« toes in étaient eeux qui , par l'injustice , ai
« grissaient les esprits; et alors l'un de meseol
« legues, moins réservé, ajouta qu'on le SOIl-

, ( nerait. Voilá le fait unique sur lequel rnon
e aceusateur a báti cette fable. Dan~ l'assemblée
« électorale , j'ai pris la parole , mais 011 était
« convenu de la prendre; j'y ai présenté quel
«ques observations, et plusieurs out usé dll

« méme droit. Je n'ai aeeusé ni recommandé
« peff!QnlJ.e, Ce! homme dont vous m'imputez
« de me servir, Marat, ne fut jarnais pi mou
« ami ni mon recommandé, Si je jugeaisde
( Iui par eeux qui l'attaquent, il serait absous,
« mais je ne prononce paso Je dirai seulement
« qu'il me fut eonstamment étranger, qu'une
« fois il vint ehez moi, que je lui adressai quel
« que1> observations sur ses écrits , sur leur.
« exagération et sur le regret qu'éprouvaient
« les patriotes de lui voir compromettre notre
« cause p~r la violence de ses opinions ; mais
« il me trouva politique a vues ~troites, et le
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C( publia le lendemain. C'est donc une ca10m·
« nie que de me supposer l'instigateur et l'al
« lié de cet homme. » De ces accusations per
sonnelles passant aux accusations générales
dirigées centre la commune, Robespierre ré

pete avec tous ses défenseurs, que le 2 sep
tembre a été la suite du 10 aoút ; qu'on ne
peut aprés coup marquer le point précis oú
devaient se hriser les flots de I'insurrection
populaire; que sans doute les exécutions étaient
illégales, mais que sans mesures illégales on
ne pouvait secouer le despotisme; qu'il fallait
faire ce mérne reproche atoute la révolution ;
cal' tout y était illégal, et la chute du tróne ,
et la prise de la Bastille l Il peint ensuite les
dangers de Paris, l'indignation de ses citoyens,
Ieur concours autour des prisons , leur irrésis
tible fureur en songeant qu'ils laissaient del"
riere eux des conspirateurs qui égorgeraNmt
leurs familles. « On assure qu'un Ínnoeent a
« péri , s'éerie l'orateur avec emphase, un seul ;
f( c'est beaucoup trop, sans doute. Citoyens!
« pleurez eette méprise cruelle! nous l'avons
Cl pleurée des long-temps; c'était un hon ci
l( toyen, c'était un de nos amis! Pleurez méme

« les victimes quidevaient étre réservées a la
(1 vengeance des lois , et qui sont tomhées SOll5

oc le glaive deTa justice populaire ! Mais que
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« votre douleur ait un terme eomme toutes les
« choses humaines. Gardons quelques larmes
(( pour des calamités plus touchantes : pleurez
( cent mille patriotes immolés par la tyrannie!
(( pleurez nos citoyens expirant sous Ieurs toits
« embrasés, et les fils des citoyens massacrés
« au berceau ou dans les bras de leurs meres!
« pleurez donc l'humanité abattue sous le joug
(( des tyrans.... , Mais consolez-vous, si, im
« posant silence a toutes les viles passions,
(( vou~ voulez assurer le bonheur de votre pays,
« et préparer celui du monde.

( La sensibilité qui gémit presque exclusi
« vement pour les ennemis de la liberté rn'est
« suspecte. Cessez d'agiter sous mes yeux la
( robe sanglante du tyran, ou je croirai que
l( vous voulez remettre Rome dans les fers 1»

e'est avec ce mélange de logique astucieuse
et de déclamation révolutionnaire, que Robes
pierre parvint a captiver son auditoire, et aoh
tenir des applaudissernents unanimes. Tont ce
qui lui était personnel était juste, et il y avait
de l'imprudence de la part des girondins a si
gnaler un projet d'usurpation la OU il n'yavait
encore qu'une ambition d'influence, rendue
odieuse par un caractere envieux; il Yavait de
l'imprudence avouloir trouver dans les actes
de la commnne la preuve d'une vaste cons-

IIJ. 1(;
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piration , lorsqu'il n' existait que les effets natu
rels du débordement des passions populaires.
Les girondins fournissaient ainsi a l'assemblée
l'occasion de Ieur donner tort contre leurs ad
versaires. Flattée pour ainsi dire de voir le
prétendu chef des conspirateurs réduit ase
justifier, charmée de voir tous les crirnes expli
qués par une insurreetion désormais impossi
ble, et de rever un meilleur avenir, la con
vention erut plus digne , plusprudentde mettre
toutes ces personnalités au néant. On proposa
done I'ordre du jour. Aussitót Louvet s'élance
ponr le combattre, et demande a répliquer..
Une foule d'orateurs se présentent, et veulent
parler pour, sur, OH contre l'ordre du jour.
Barbaroux, désespérant de se faire entendre,
s'élance a la barre pour étre éeouté au moins
eomme pétitionnaire. Lanj uinais propose qu'on
engage la diseussion sur les importantes ques
tions que renferme le rapport de Rolanq,. En
fin Barreré parvient a obtenir la parole ; « Ci-
« toyens, dit-il, s'il existait dans la république
(e un homme né avec le génie de César ou
« l'audace de Cromwell, un homme qui, avec
« le talent de Sylla, en aurait les dangercux
( moyens; s'il existait ici quelque législateur
( d'un grand génie , d'une ambition vaste, d'un
« caractere profond ; un général, par exernple ,
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(e le front ceint de lauriers , et revenant au mi
ce lieu de vous pour vous commander des lois
« ou insulter aux droits du peuple, je propo
« serais contre lui un décret d'accusation. Mais
ce que vous fassiez cet houneur a des hommes
ce d'un jour.a de petits entrepreneurs d'érneute ,
(e aceux dont les couronnes civiques sont me
« lées de cypres , voilá ce que je ne puis con
« cevoi r! ))

Ce singulier médiateur proposa de motiver
ainsi l'ardre du jour : Considérant que la con
vention. nationale ne doit s'occuper que des in
téréts de la république... -ceJe ne veux pas de
« votre ordre du jour, s'écrie Robespierre , s'i!
« renferme un préambule qui me soit inju
« rieux, )) L'assernblée adopte l'ordre du jour

pur et simple.
On courut aux Jacobins célébrer cette vic

toirc, et Hobespierre y fut rc¡;u en triompha
teur. A peine parut-il qu'on le couvrit d'ap
plaudissernents. Un memhre demanda qu'ou
luí laissát la parole pour faire le récit de la

journée. Un autre assura que sa modestie l'en
empécherait , et qu'il ne voudrait pas parlero
Hobespierre , jouissant en silence de cet en
thousiasme , laissa aun autre le soin d'un récit
adulateur. n fut appelé Aristide. Son éloquence
naivcet mdle fut louée avec 1I110 affectation qui

¡6.
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prouveoombienétait connn son goUt pour la
louange littéraire. La convention fut réhabi
litée, l'estime de la société lui reviut , et on
prétendit que le triomphe de la vérité com
mencait , et qu'il ne faIlait plus désespérer du
salut de la république.

Barrere fut interpellé pour qu'il s'expliquát
.sur la maniere dont il s'était exprimé a l'égard
des petits faiseurs d' émeute ; et il se peignit
tout entier en déclarant qu'il avait voulu,
par ces mots, désigner non les chauds patrio
tes accusés avec Robespierre, mais leurs ad
versaires.

Ainsi finit cette célebre accusation. Elle fut
une véritable imprudence. Toutc la conduite
des girondins se caractérise par cette dérnar
che. lIs éprouvaient une généreuse indigna
tion; ils l'exprimaient avec talent; mais il s'y
mélait assez de ressentiments personnels, as
sez de fausses conjectures, de suppositions
chimériques, pour donner aceux qui aimaieut 
a s'abuser , une raison de ne pas les croire, a
ceux qui redoutaient un acte d'énergie, un
motif de l'ajourner, a ceux. enfin qui affec
taient l'impartialité , un prétexte pour ne pas
adopter leurs conc1usions, et ces trois classes
composaient toute la Plaine. Un d'entre ces
membres, cependant, le sage Pétion , ne par-
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tagea point leurs exagérations; il fit imprimer
le diseours qu'il avait préparé, et oú toutes
choses étaient sagement appréciées. Vergniaud,
que sa raison et son indolence dédaigneuse
mettaient au-dessus des passions, était exempt
aussi de leurs travers, et il garda un profond
silence, Dans le moment, l'accusation des gi
rondins n'eut d'autre résultat que de rendre
définitivernent toute réconciliation impossible,
d'avoir mérne usé dans un combat inutile le
plus puissant et le seul de leurs moyens, la
parole et l'indignation; et d'avoir augmenté la
haine et la fureur de leurs ennemis, sans s'é
tre donné une ressource de plus.

Malheur aux vaincus lorsque les vainqueurs
se divisent! Ceux- ci font diversion a leurs
propres querelles, ils cherchent surtout a se·
snrpasser en zele , en écrasant leurs ennemis
abattus. Au Temple étaient des prisonniers sur
lesqnels allait se décharger toute lafougue des
passions révolutionnaires, Lamonarchie, l'aris
tocratie, tont le passé enfin contre lequel la révo

lution luttait avec fnrenr, se trouvaient eomme
personnifiés dans le malhenreux Louis XVI. Et
la maniere dont on traiterait le prince déchu
devait , pour chacnn, servir a prouver la ma
niere dont 00 haíssait la contre-révolution.
La législative, trap rapprochée de la constitu-
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tion qui déclarait le roi inviolable, n'avait pas
osé décider de son sort; elle l'avait suspendu
et enfermé au Temple; elle n'avait pas mérne
aboli la royauté, et avait légué a une conven
tion le soin de juger le rnatériel et le personnel
de la vieille monarchie, La royauté abolie , la
république déerétée, et le travail de la consti
tution confié aux rnéditations des esprits les
plus distingnés de l'assemblée, il restait a s'oc
cuper du sortde Louis XVI. Un moiset dcmi s'é
tait éeoulé , et des soins infinis , la direction des
approvisionnements, la surveillance des ar
mées, le soin des subsistances qui manquaient
alors cornme dans tous les temps de troub1es,
la police et tous les détails du gonvernement
qu'on n'avait transmis, apres la chute de la
royauté , aun conseil exécutif qu'avec une ex
treme défiance , enfin des querelles violentes
empécherent d'abord de s'occuper des prison
niers du Temple. Une fois il en avait été ques
tion, et, cornme on l'a Vil; la proposition fut
renvoyée au comité de législation. En attendant
on en parlait partout. Aux Jacohins, on deman
dait chaque jour le jugement de Louis XVI,
et on accusait les girondins de l'éearter par
des querelles, auxquelles eependant ehacun
prenait autant de part et d'intérét qu'eux
mémes. Le I

er novembre, dans l'iutCl'val!e de
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l'accusation de Robespierre a son apologie,
une section s'étant plaint de nouveaux pla
cards provoquant au meurtre et a la sédition ,
on récIama, comme on le faisait. toujours, le
jugement de Marat. Les girondins prétendaient
que lui et quelques-nns de ses collégues étaient
la cause de tout le désordre, et achaque fait
nouveau ils proposaient de les poursuivre.
Leurs enncmis au contraire disaient que la
cause des troublcs était au Temple; que la
nouvellc république ne serait fondée, et que
le calme et la sécurité n'y régneraient, que
quand le ci-devant roi aurait été irnmolé, et
que par ce coup terrible toute esperance au
rait été enlevée aux conspirateurs, Jean de Bry,
ce député qui, á la législative, avait voulu
qu'on ne suivit pour regle de conduite que la
loi du salta public , prit la parole ace sujet, et
proposa de juger a-la-fois Marat et Louis XVI.
« Marat , dit-il , a mérité le titre de mangeur
« d'hommes; il serait digne d'étre roi. Il est
« la cause des tronbles dont Louis XVI est le
« prétexte : j ugeons-Jes tous les deux , et as
« surons le repos public par ce double exem
« ple.» En conséquence la convention ordonna
que le rapport sur les dénonciations coutre
Marat lui serait fait séance tenante, et que,
sous huit jours au plus tard , le comité de lé-
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gislation donnerait son avis sur les formes a
observer daos le jugement de Louis XVI. Si
aprés huit jours le comité n'avait pas présenté
son travail , tout membre aurait le droit de se
présenter a la tribune pour y traiter cette
grande question, De nouvelles querelles et de
nouveaux soins ernpéchérent le rapport sur
Marat, qui ne fut mérne présenté que long
temps apres , et le comité de législation pré
para le sien sur l'auguste el malheureuse fa
mille enfermée au Temple.

L'Europe avait en ce moment les yeux sur
la France. On regardait avec étonnement ces
sujets d'abord jugés si faibles, maintenant de
venus victorieux et conquérants, et assez au
dacieux pour faire un défi a tous les trónes.
On observait avec inquiétude ce -qu'ils allaient
faire, et on espérait encore que Ieur audace
aurait hientót un terme. Cependant des événe

ments militaires se préparaient, qu i allaient
doubler leur enivrement, el ajouter a la sur
prise et a l'effroi du monde.

,¡z¡c;;;
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CHAPITRE V.

Suite des opérations militaires de Dumouriez. - Modifi
cations dan s le ministére. Pache ministre de la guerreo
- Victoire de Jemmapes. - Situation morale et poli
tique de la Belgique; conduite politique de Dumouriez.
- Prise de Gand, de Mons, de Bruxellcs , de Narnur,
d'Anvers; conquéte de la Belgiqllc jusqu'a la Mellse.
Changements dans l'administration militaire; mésintel
ligence de Dumouriez avec la convention et les minis
tres. - Notre position aux Alpes et aux Pyrénées.

DmJOURIEZ était partí pour la Belgique ala fin
d'octobre , et le 25 il se trouvait aValenciennes.
Son plan général fut réglé d'apres l'idée qui le
dominait, et qui consistait a pousser l'ennemi
de front, en profitant de la grande supériorité
numérique qu'on avait sur lui. Dumouriez
aurait pu, en suivant la Meuse, avee la plus
grande partiede ses forces, empécher la
jonction de Clerfayt, qui arrivait de la Charn
pague, prendre le duc Albert a revers , et exé-
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cuter ainsi ce qu'il avait en le tort de ne pas
faire d'abord, en négligeant de courir sur le
Rhin, et de suivre ce flcuve jusqu'a Cléves ;
mais son plan était autre , et il préférait aune
marche savante une action éclatante qui redou
blát le courage des soldats, déja tres-relevé
par la canonnade de Valmy, et qui détruisit
l'opinion établie en Europe , depuis cinquante
ans , que les Francais , excellents pour des cünps
de main , étaient incapables de gagner une ba
taille rangée. La supériorité du nombre lui per
mettait une tentative pareille, et cette idée avait
sa profondeur, aussi bien que les manoeuvres
qu'on lui a reproché de n'avoir pas employées.
Cependant il ne négligea pas de tourner l'en
nemi et de le séparer de Clerfayt. Valence ,
placé a cet effet le long de la Meuse , devait
marcher de Givet sur Namur et sur Liége,
avec l'armée des Ardermes , forte de dix-huit
milie hommes. D'Harville , avec douzc mille,
avait ordre de se mouvoir entre la grande ar
mée et Valence , pour tourner l' ennemi de plus
preso Telles étaient les dispositions de Dumou

riez a sa droite. A sa gallche, Labourdonnaie
devait, en partant de Lille , parcourir la cote
de la Flandre et s'emparer de toutes les places
maritimes. Arrivé aAnvers, illui avait été pres
crit de longer la frontiere hollandaise , et de
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joindre la Meuse a Ruremonde. La Belgique
se trouvant ainsi enfermée dans un cercle,
Dumouriez en occupait le centre avec une
masse de quarante mille hommes, et pouvait
accabler les ennemis sur le prernier point ou
ils voudraient ten ir tete aux Francais,

Impatient d'entrer en campagne et de s'ou
vrir la vaste carrierc oú s'élancait son ardentc
imagination, Dumouriez pressait l'arrivée des
approvisionnements qu'on lui avait prornis a
París, et qui auraient dü étre rendus le 25 a
Valenciennes. Servan avait quitté le ministere
de la guerre, préférant au chaos de l'adminis
tration les fonctions moins agitées d'un com
mandement d'arrnée. Il rétablissait sa tete et
sa santé dans son camp des Pyrénées. Iloland
avait proposé et fait accepter ponr son succes
seur, Pache, homme sim pie, éclairé, laborieux,
qui, ayant autrefois quitté la France pour aller
vivre en Suisse, était revenu a l'époqne de la
révolution, avait rendu le brevet d'une pen
sion qu'il recevait du maréchal de Castries, et
s'était distingué dans les bureaux de l'intérieur
par un esprit et une application rares. Portant
dans sa poche un morcean de pain , et ne quit
tant pas méme le ministere ponr mangel', il
travaillait pendant des journées entieres , et
avait charmé Boland par ses moeurs el SOl!
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zele. Servan avait demandé ale posséder pen
dant sa difficile administration d'aoüt et de
septembrc, et Roland ne le lui avait cédé qu'a
vec regret et en considération de l'importance
des travaux de la guerreo Pache rendit dans ce
nouveau poste les mémes services que dans
le premier ; et, lorsque la place de ministre
de la guerre vint a vaquer, il fut aussitót
proposé pour la rcmplir, comme un de ces
étres obscurs, mais précieux, auxquels la jus
tice et l'intérét public devaient assurer une
faveur rapide. Pache, doux et modeste, plai
sait a tout le monde, et ne pouvait manquer
d'étre accepté : les girondins comptaient na
turellement sur la modération politiquc d'un
homme aussi calme, aussi sage, et qui d'ail
leurs leur devait 5a fortune. Les jacobins,
qui le trouvaient plein de déférence pour eux ,
exaltaient sa modestie, et l'opposaienL a ce
qu'ils appelaient l'orgueil et la dureté de
Roland. Dumouriez, de son coté, fu! charmé
d'un ministre qui paraissait plus maniahle que
les girondins, et plus disposé asuivre ses vues.
Il avait en effet de nouveaux griefs contre
Roland. Celui-ci lui avait écrit, au nom du
conseil, une Icttre dans laquelle il luí repro
chait de vouloir trap imposer ses plans au
ministere , et lui témoignait d'autant plus de
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défiance qu'on lui supposait plus de talents.
Roland était loyal, et ce qu'il disait dans le
secret de la correspondance, il l'eút combattu
en publico Dumouriez, rnéconnaissant l'inten
tion honnéte de Roland, avait fait ses plaintes
aPache , qui les avait recues , et qui l'avait con
solé par ses flatteries des défiances de ses col
legues. Te! était le nouveau ministre de la
guerre : placé entre les jacobins, les giron
dins et Dumouriez, écoutant les plaintes des
nns contre les autres , ils les gagl1ait tous par
ses paroles et sa déférence, et leur faisait es
pérer a tous un second et un ami.

Dumouriez attribua au renouvellement des
bureaux les retards qu'essuyait l'approvision
nement de son armée. Il n'y avait d'arrivé
que la moitié des munitions et des fournitures
promises, et il se mit en marche sans attendre
le reste, écrivant a Pache qu'il Iui fallait in
dispensahlernent trente mille paires de souliers,
,'ingt-cillq mille couvertures, des effets de
campement pour quarante mille hornmes , et
surtout deux millions de numéraire pour four
nir le prét aux soldats, qui, entrant dans un
pays oú les assignats n'avaient pas cours, de
vaient payer en' argent tout ce qu'ils achete
raient. On promit tout , et Dumouriez , excitant
l'ardeur de ses troupes, les encourageaut par
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la perspeclive d'úne conquéte prochaine et as
surée , les porta en avant , quoique dépourvues
de ce qui était nécessaire pour une campagne
d'hiver et sous un elimat rigoureux.

La marche de Valence , retardée par une di
version sur Longwy, et par le dénúment de
tous les effets militaires qui n'arriverent qu'en
novembre, permit a Clerfayt de passer sans
obstacle du Luxembourg dans la Belgique , et
de joindre le duc Albert avec douze milIc
hommes. Dumouriez, renoncant pour le mo
ment a se servir de Valcnce, rapprocha de lui
la división du général d'Harville, et portant ses
trollpes entre Quarouble et Quiévrain, se bata
de joindre l'armée ennemie. Le duc Albert,
fidele au systérne autrichien, avait formé un
cordon de Tournay jusqu'a Mons, et, quoiqu'il
eüt trente mille hommes, il n'en réunissait
guere quevingt devant la ville de Mons. Dumou
riez le serrant de pres, arriva le 3 novembre de
vant le moulin de Boussu , et orrlonna a son
avant-garde, commandée par le brave Beur
nonville , de chasser I'ennemi posté sur les
hauteurs. L'attaque réussit d'abord, mais re
poussée ensuite , notre avant-garde fut obligée
de se retirer. Dumouriez sentant combien il
importait de ne pas reculer au début , reporta
Bellrnonville en avant, fit enlever tous les pos-
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tes ennernis , et le 5 au soir se trouva en pré
sence des Autrichiens, retranchés sur les hau
teurs qui bordent la ville de Mons.

Ces hauteurs, disposées circulairernent en
avant de la place, portent trois villages, Jem
mapes, Cuesmes et Berthaimont. Les Autri
chiens, qui s'attendaient a y étre attaqués ,
avaieut formé l'imprudente résolution de s'y
maintenir, et avaient mis des long-temps le
plus grand soin a s'y rendre inexpugnables.
Clerfayt occupait Jemmapes et Cuesmes; un
peu plus lo in , Beaulieu campait au-dessus de
Berthaimont, Des pentes rapides , des bois,
des abatis, quatorze redoutes, une artillerie
formidable rarigée en étages, et vingt miIle
hommes, protégeaient ces positions et en ren
daient l'abord presqne impossible, Des chas
seurs tyroliens remplissaient les bois qui s'é
tenclaient au-dessous des hauteurs. La cavalerie,
placéc dans l'intervalle des coteaux, et surtout
daos la trouée qui séparait Jemmapes de Cues
mes, était préte :\ déboucher et a fondre sur
nos colonnes, des qu'eIles seraient éhranlées
par le feu des battcries.

C'est en présence de ce camp si fortement
retranché que s'établit Durnouriez. Il forma
son armée en demi-cercle , parallelement aux
positions de l'ennemi. Le gém'ral d'Harville,
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qui venait d'opérer sa jonction avec le eorps
de bataille-, dans la soirée du 5, fut destiné a
manceuvrer sur l'extréme droite de notre ligne.
Des le 6 au matin, il devait, longe:mt les po
sitions de Beaulieu , s'efforcer de les tourner,
et occuper ensuite les hauteurs en arriere de
Mons , seule retraite des Autrichiens. Beur
nonville, formant la droite méme de notreat
taque, avait ordre de marcher sur le village de
Cuesmes. Le due de Chartres, qui servait dans
notre armée avee le grade de général, et qui
ce jour-la commandait au centre, devait abor
del' Jemmapes de front, et tácher en méme

temps de pénétrer par la trouée qui séparait
Jemmapes de Cuesmes. Enfin le général Fer- ,
rand, revétu du commandement de la gauehe,
était chargé de traverser un petit villagc nommé
Quaregnon, et de se porter sur le flanc de
Jemmapes. Toutes ces attaques devaient s'exé

euter en eolonnes par bataillons ; la cavalerie
était préte a les soutenir par derriére et sur
les catés. Notre artillerie fut disposée de ma
niere a battre chaque redoute en Ilanc, et a
éteindre ses feux s'il était possible. Une réserve
d'infanterie et de cavalerie attendait l'événe
ment derriere le ruisseau de Wame.

Pendant la nuit du 5 an 6, le général Beau
Iieu ouvrit l'avis de sortir des retranchements
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et de fondre inopinérnent sur les Francais ,
ponr les déconcerter par une attaque brusque
et nocturne. Cet avis énergique ne fut pas
suivi , et le 6 ahuit heures du matin, les Fran
cais étaient en bataille, pleins de courage et
d'espérance , quoique sous un feu meurtrier
et a la vue de retranchements presque inabor
dables. Soixante mille hommes couvraient le
champ de hataille , et cent bouches a feu re
tentissaient sur le front des deux armées,

La canonnade fut engagée des le matin ~

Dumouriez ordonna aux généraux Ferrand et
Beurnonville de commencer l'attaque , l'un a
gauche et l'autre adroite , tandis que lui-méme
attendrait au centre le moment d'agir, et que
d'Harville, longeant les positions de Beaulieu,
irait fermer la retraite. Ferrand attaqna molle
ment , et Beurnonville ne parvint pas aéteindre
le fen des Autrichiens, Il était onze heures , et
l'ennemi n'était pas assez ébranlé sur les cótés
pour qu'on pút I'aborder de front. Alors Du
mouriez envoya son fidéle Thouvenot a l'aile
gauche pour décider lesucces. Thouvenot, fai
sant.cesser une inutile canonnade, traverse Qua
reguon, tourne Jem mapes, et marchant tete
baissée, la baíonnette au bout du fusd , gravit
la hauteur par coté, et arrive sur le flanc des
Autrichiens. Dumouriez apprenant ce mou-

III.
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vement, se résout a commencer l'attaque de
front, et porte le centre directement contre
Jemmapes. Il fait avancer son infanterie en
eolonnes , et dispose des hussards et des dra
gons pour couvrir la trouée entre Jemmapes et
Cuesmes , d'oú la cavalerie ennemie allait s'é
lancero Nos troupes s'ébranlent et traversent
sans hésiter l'espace intermédiaire. Cependant
une brigade voyant déboueher par la trouée la
eavalerie autriehienne, chancele , recule, et
découvre le flanc de nos colounes, Dans cet
instant, le jeune Baptiste Renard, simple do
mestique de Dumouriez , cédant a une inspi
ration de courage et d'intelligence, court au
général de cette brigade , lui reproche sa fai
blesse, lui signale le danger , et le raméne a
'a trouée. Un certain ébranlement s'était ma
nifesté dans tout le centre, et nos bataillons
comrnencaient a tourbillonner sous le feu des
batteries. Le duc de Chartres se jette au mi
líen des rangs, les rallie " forme autour de lui
un bataillon qu'il appelle batailion de Jem-

_ mapes, et le porte vigóureusement a l'ennemi.
Le combat est ainsi rétabli, et Clerfayt, déjá
pris en 'Hane, menaeé de front, résiste néan
moins avee une fermeté héroique.

Dumouriez, témoin de tous ces mouvernents,
mais ineertain du succes , court a la droite ,
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oú le combat ne se décidait point, malgré les
efforts de Beurnonville. Son intention était de
terminer brusquement I'attaque, ou bien de
replier son aile droite , et de s'en servir po ur
protéger la retraite du centre, si un mouve
ment rétrograde devenait nécessaire,

Beurnonville avait fait de vains efforts contre
le village de Cuesmes, et il aHait se replier lors
que Dampierre, qui commandait un point de
l'attaque , prend avec lui quelques compagnies,
et s'élance audacieusement au milieu d'une re
doute, Dumouriez arrive a l'instant me me oú
Dampierre exécutait cette courageuse tenta
tive; il trouve le reste de ses bataillons san s
chef, exposés a un feu terrihle, et hésitant
en présenee des hussards impériaux qui se pré
paraient a les eharger. Ces bataillons étaient
ceux qui au camp de Maulde s'étaient si forte
ment attachés a Dumouriez. Il les rassure , et
les dispose a tenir ferme contre la cavalerie
ennemie. Une décharge a bout portant arréte
eette cavalerie, et les. hussards de Berchini
lancés a propos sur elle achevent de la mettre
en fuite. Alors Durnouriez , se mettant a la
tete de ses hataillons , et entonnant avec eux
l'hymne des Marseillais , les entraine asa suite ,
les porte sur les retranehements, renverse tout
devant lui, et enleve le village de Cuesmes.

J 7.
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Cet exploit a peine terminé, Durnouriez ,
toujours inquiet pOllr le centre, repart au galop,
suivi de quelques escadrons, Mais tandis qu'il
aeeourt, le jeune due de Montpensier arrive a
sa rencontre, pOllr lui annoneer la victoire du
centre, due principalement a son frere le duc
de Chartres. Ainsi, Jemrnapes étant envahi par
coté et par devant, et Cuesmes emporté, Cler
fayt ne pouvait plus appaser de résistance , et
devait se retirer, n cede done le terrain apres
une belle défense , el abandonne a Dumou
riez une victoire cherement disputée, Il était
deux heures; nas troupes, harassées de fatigue,
demandaient un instant de repos : Dumouriez
le Ieur accorde , et fait halte sur les hauteurs
mérne de Jemmapes et de Cnesmes, Il comptait ,
pour la poursuite de l'enuerni , sur d'Harville,
qui était chargé de tourner Berthaimont et
d'aller cOllper les dcrrieres des Autrichiens.
Mais, l'ordre n'étant pas assez clair et ayant
été mal eompris, d'Harville s'était tenu en pré
seuce de Berthaimont , et en avait inutilement
canonné les hauteurs, Clerfayt se retira done
sous la proteetion de Beaulien, qui n'avait
pas été entamé, et tous denx prirent la route
de Bruxelles, que d'Harville ne leur fermait
pas.

La bataille avait coúté aux Autrichiens quinze
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ceuts prisonniers , quatre mille cinq cents morts
ou blessés , et apeu pres autant aux Francais,
Dumouriez déguisa sa perte, et n'avoua que
quelques cents hornrnes. On lui a reproché de
n'avoir pas, en marchant sur sa droite, tourné
l'enriemi, pour le prendre ainsi par derriere ,
au líen de s'obstiner a l'attaque de gauche et
du centre. Il en avait eu l'idée en ordonnant a
d'Harville de longer Berthaimont, mais iI ne
s'y attacha pas assez. Sa vivacité, qui souvent
ernpéchait la réflexion, et le désir d'une ac
tion éclatante, lui firent préférer aJemmapes,
comme dans toute la campagne, une attaque
de front. Au reste, plein de présence d'esprit
et d'ardeur au milieu de l'action, il avait enlevé
nos troupes , et Ieur avait comrnuniqué un
courage héroique. L'éclat de cette grande ac
tion fut prodigicux. La victoire de Jernmapes
remplit en un instant la France de joie , el'
l'Europe d'une nouvelle surprise. 11 fut ques
tion partollt de cette artillerie bravée avec tant
de sang-froid, de ces redoutes escaladées avec
tant d'audace; on exagéra méme le péril et la
victoire, et, par toute l'Europe , la faculté de
remporter de graneles batailles fut de nouveau
reconnue aux Francais.

A Paris, tous les républicaius sinceres eurent
une grande joie de cette nouvcllc , et prépa-
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rérent des fétes. Le domestique de Dumou
riez , le jeune Baptiste Renard, fut présenté
a la convention, et gratifié par elle d'nne
couronne civique et d'une épaulette d'officier.
Les girondins, par patriotisme , par justice, ap
plaudirent aux succes du général. Les jacobins,
quoique le suspectant, applaudirent aussi par
le besoin d'admirer les succes de la révolution.
Marat seul, reprochant atous les Francais leur
engouement, prétendit que Dumouriez avait
dú mentir sur le nombre de ses morts, qu'on
n'attaquait pas une montagne asi peu de frais,
qu'il n'avait pris ni bagage ni artillerie, que les
Autrichiens s'en allaicnt tranquillement , que
c'était une retraite plutót qu'une défaite , que
Dumouriez aurait pu prendrc l'ennemi au
trement ; et mélant a cette sagacité une atroce
fureurde calomnie, ilajoutait que cette attaque
de front n'avait eu Iieu que pour immoler les
braves bataillons de Paris; que ses collégues a
la convention, aux Jacohins , tous les Fraucais
enfin, si prompts a admirer, étaient des étour
dis ; et que pour lui, il déclarerait Dumouriez
un bon général, quand toute la Belgique serait
soumise, sans qu'un seul Autrichien s'en échap
pát ; et un hon patriote, lorsque la Belgique
serait profondément révolutionnée, el rendue
tout-afait libre.-Vous autres Francais.rlisait-il,
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avec cette disposition a tout admirer sur-le
champ, vous étes exposés arevenir aussi promp
tement. Un jour vous proscrivez Montesquiou ;
on vous apprend qu'il a conquis la Savoie,
vous l'applaudissez : vous le proscrivez de
nouveau, et vous devenez la risée générale
par ces allées et venues. (( Pour moi, je me dé
(( fie, et j'accuse toujours; et quant aux in
(( convénients de cette disposition, ils sont in
« comparablement moindres que ceux de la
« disposition contraire, car jamais ils ne com
(( promcttent le salut publico Sans doute ils
« peuvent m'exposer a me méprendre sur le
( compte de quelques individus ; mais , vu la
« corruption du siecle , et la multitude d'enne
(( mis par éducation, par principes et par intérét

« de toute liberté, iI Y a mili e a parier contre
(( un que je ne prendrai pas le ehange , en les
« considérant d'emblée comme des intrigants
( et des fripons publics tout préts amachiner.
(( Je suis done mille fois moins exposé a étre
«( trompé sur le compte des fonctionnaires pu
« blics; et, tandis que la funeste confiance que
(l ron a en eux les met a mérne de tramer
(( contre la patrie avec autant d'audace que
« de sécurité, la défiance éternelle dont le
(( public les environnerait, d'apres mes prin
le eipes, ne leur permettrait pas de faire un pas-
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« sans trembler d'étre démasqués et punis ".»
Cette bataille venait d'ouvrir la Belgique aux

Francais ; mais la, d'étranges difficultés se pré
sentaient aDumouriez, et deux tableaux frap
pants vont s'offrir: sur le territoire conquis, la
révolution francaise agissant sur les révolu
tionsvoisines pour les háter ou se les assimiler ;
et dans notre armée , la démagogie pénétrant

, dans les administrations, et les désorganisant
pour les épurer.

Il y avait en Belgique plusieurs partis : le
premier, celui de la dornination autrichienne,
n'existait que dans les armées impériales chas
sées par Dumouriez; le second, composé de
toute la nation, nobles, prétres , magistrats,
peuple, repoussait unanimement le joug étran
ger, et voulait l'indépcndance de la nation
beIge; mais celui- ei se sous-divisair en deux
autres: les prétres et privilégiés voulaient con
server les anciens états, les anciennes institu
tions , les démarcations de classes et de pro
vinces, tout enfin, excepté la domination
autrichienne, et ils avaient ponr eux une partie
de la population, encore tres-superstitieuse et
tres-attachée au clergé : enfin l~s démagogues

* Journal de la Rápublique francaise , par l\'Ia1'at, I'Ami
du f'euple, n° 4'1, du lundi 12 novembre 1792.,
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ou jacobins belges voulaient une révolution'
complete et la souveraineté du peuple. Ceux
ci demandaient le niveau francais et l'égalité
absolue. Ainsi chacun adoptait de la révolution
ce qui lui convenait; les privilégiés n'y cher
chaient que leur ancien état; les plébéiens vou
laient la démagogie et le regne de la multitude.
Entre les divers partís, on concoit que Dumou
riez par ses gouts devait garder un milieu. Re
poussant l'Autriche qu'il combattait avec ses
soldats, condamnant les prétentions exclusives
des privilégiés, il ne voulait cependant pas
transporter a Bruxelles les jacobins de Paris ,
et y faire naitre des Chabot et des Marat. Son
but était donc, en ménageant l'ancienne orga
nisation du pays, de réformer ce qu'elIe avait
de trop féodal. La partie éclairée de la popu
lation se prétait bien a ces vues ; mais il était
difficile d'en faire un ensemble, acause du peu
d'union des villes et des provinces ; et, de
plus. en la formant en assemblée, on l'expo
sait a étre vaincue par le parti violent. Dans
le cas oú il pourrait réussir, Dumouriez son
geait, soit par une allianee, soit par une ré

union , arattacher la Belgique al'Empire Fran
cais , et a cornpléter ainsi notre territoire. Il
aurait désiré surtout empécherles dilapidations,
s'assurer les irnmenses ressources de la con-

•
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trée pour la guerre, et n'indisposer aucune
classe, pour ne pas faire dévorer son armée
pae une insurrection. 11 songeait principale
ment a ménager le clergé, qui avait eneore
une grande influenee sur l'espritdu peuple. 11
voulait enfin des choses que l'expérience des
révolutions démontre irnpossibles , et aux
quelles tout le génie administratif et politique
doit renoncer d'avance avec une entiere rési
gnation. On verra plus tard se développer ses
plans et ses projets.

En entrant en Belgique, il promit, par une
proclamation, de respecter les propriétés, les
personnes et l'indépendance nationale. Il or
donna que tout fút maintenu, que les autori
tés demeurassent en fonctions, que les impóts
continuassent d'étre pert;us, et que sur-le
champ des assemblées primaires fussent ré
unies, pour former une convention nationale
qui déciderait du sort de la Belgique.
. Des difficultésbien autrement graves se pré

paraient pour lui. Des motifs de politique, de
bien public, d'humanité, pouvaient lui faire dé
sirer en Belgique une révolutiou prudente et
mesurée , mais il avait afaire vivre son armée,
et c'était iei son affaire personnelle. 11 était
général et avant tout obligé d'étre 'victorieux.
Pour cela, il lui fallait de la discipline et des
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ressources. Entré a Mons le 7 novembre au
matin , au milieu de la joie des Brabancons ,
qui lui décernerent une couronne ainsi qu'au
brave Dampierre, il se trouva dans les plus
grands embarras. Ses commissaires des guerres
étaient a Valenciennes; rien de ce qu'on lui
avait promis n'arrivait. n lui fallait des vete
ments pour ses soldats amoitié nus, des vivres,
des chevaux pour son artillerie, des charrois
trés-actifs pour seconder le mouvement de I'in
vasion , surtout dans un pays oú les transports
étaient extrémement difficiles, enfin du numé
raire pour payer les troupes, paree qu'en Bel
gique on n'acceptait pas volontiers les assignats.
Les émigrés en avaient répandu une grande
quantité de faux, et les avaient ainsi discrédités;
d'ailleurs, aucun peuple n'aime a participer
aux embarras d'un autre, en acceptant le pa
pier qui représente ses dettes,

L'impétuosité du caractere de Dumouriez ,
portée j usqu'á l'imprudence, ne permet pas de
croire qu'il mt demeuré depuis le 7 jusqu'au 11

aMons, et qu'il eüt laissé le duc de Saxe-Tes
chen se retirer tranquillement, si des détails
d'administration ne l'eussent retenu malgré
lui , et n'eussent absorbé son attention qui
aurait dú étre exclusivement fixée sur les dé
tails militaires. n forma un plan tres - bien
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COIH;U; c'était de passer lui-méme des marchés
avec les Belges, pour les vivres , fourrages et
approvisionnernents. II y avait a cela une foule
d'avantages. Les objets a consommer étaient
sur les lieux, et on n'avait pas a craindre les
retards. Ces achats intéressaient beaucoup de
Belges a la présence des arrnées francaises, En
payant les vendeurs en assignats, ceux - ci
étaient obligés d'en favoriser eux - mémes la
circulation; on se dispensait ainsi de rendre
cette circulation forcée, chose im portante, cal'
chaque individu aqui arrive une monnaie for
cée se regarde comme volé par l'autorité qui
l'impose , et c'est le moyen de blesser le plus
universellement un peuple. Dumouriez avait
en outre songé a faire des emprunts au cIergé ,
avee la garantie de la Franee. Ces emprunts
lui fournissaient des fonds et du numéraire;
et le clergé, quoique frappé momentanément,
se sentait rassuré sur son existence et ses hiens,
puisqu'on traitait avee lui. Enfinla France ayant
ademander aux Belges des indernnités pour
les frais d'une guerre libératrice , on eút affecté
ces indemnités au paiement des emprunts, et,
moyennant un léger appoint, toute la guerre
eút été payée , et Dumouriez, comme ill'avait
annoncé, aurait vécu aux frais de la Belgique ,
sans la vexer ni la désorganiser. Mais c'étaient
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la des plans de génie, et , en temps de révolu
tion , il semble que le génie devrait prendre un
parti décidé: il devrait ou prévoir les désor

dres et les violences qui vont suivre, et se re
tirer sur-Ie-champ; ou, en les prévoyant, s'y
résigner, et consentir a étre violent pour con
tinuer d'étre utile a la tete des armées ou de
l'état. Aucun homme n'a été assez détaché des
choses de ce monde, pour essayerdu premier
parti ; il en est un qui a été granel, et qui a
su demeurer pUl' en suivant le secando C'est
celui qui, placé au comité du salut publie ,
sans participer a ses actes poli tiques , se ren
ferma dans les soins de la guerre, et organisa
la victoire, chose pure , perrnise , et toujours
patriotique sous tous les régimes.

Dumouriez s'était servi ponr ses marchés et
ses opérations financieres de Malus , commis
saire des gue~res, qu'il estimait beaueoup
paree qu'il le trouvait habile et actif, sans trop
s'inquiéter s'il était modéré ou non dans ses
gains; il avait employé aussi le nommé d'Es
pagnac, ancien abbé lihertin, et l'un de ces
corrompus spirituels de l'ancien régime, qui
faisaient tous les métiers avec beaucoup de
gra.ce et d'habilelé, et Iaissaient dans tous une
réputation équivoque. Dumouriez le dépécha
au ministere pour expliquer ses plans, et faire
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ratifier tous les engagements qu'il avait pris. Il
donnait déja bien assez de prise sur lui par
l'espece de dictature administrative qu'il s'ar
rogeait , et par la modération révolutionnaire
qu'il montrait a l'égard des Belges, sans se
compromettre encoré par son association avec
des hommes déjá suspects , et qui, ne le fus
sent-ils pas, allaient bientót le devenir. Dans
ce moment en effet une rumeur générale s'é
levait contre les anciennes administrations,
qui étaient remplies, disait-on, de fripons et
d' aristocrates.

Apres avoir donné ses soins a I'entretien de
ses soldats, Dumouriez s'occupa d'accélérer la
marche de Labourdonnaie. Ce général, aprés
s'étre obstiné a demeurer en arriere , n'était

entré aTournay que fort tard, et la, il provo
quait des scenes dignes des jacobins, et le
vait de fortes contrihutions. Dumouriez lui
ordonna de marcher rapidement sur Gand et
l'Escaut, pour se rendre a Anvers, et achever
ensuite le circuit du pays jusqu'á la Meuse.
Valence, enfin arrivé en, ligne apres des re
tards involontaires , cut ordre d'étre le I3 ou le
14 aNivelles. Dumouriez , croyant que le duc
de Saxe-Teschen se retirerait derriere le canal
de Vilvorden, voulait que Valence, tournant
la forét de Soignies, se portát derriere Ce
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canal, et y recút le duc au passage de la Dyle.

Le 11, il partit de Mons, ne joignit que len
tement l'armée ennemie, qui elle-méme se re
tirait avec ordre, mais avec une extreme len
tenr. Mal servi par ses transports, il ne put pas
arriver assez promptement ponr se venger des
retards qu'il avait été obligé de subir. Le 13,
s'avancant Iui-mérne avec une simple avant
garde, il donna au milieu de l'ennemi a Ander
lecht, et faiIIit étre enveloppé; mais, avec son
adresse et sa ferrneté ordinaires, il déploya sa
petite troupe, usa avec beaucoup d'appareil
de quelques pieces d'artillerie, et persuada
aux Autrichiens qu'il était sur le champ de
hataille avec toute son armée. Il parvint ainsi
a les contenir, et eut le temps d'étre secouru
par ses soldats, qui , apprenant sa position
critique, accouraient en toute háte pour le
dégager.

Il entra le J 4 dans Bruxelies, et y fut ar
reté de nouveau par des embarras administra
tifs, n'ayant ni numéraire ni aucune des res
sources nécessaires a l'entretien de ses troupes.
II apprit la que le ministere avait refusé de
consentir ses derniers marchés, excepté un
seul, et que toutes les anciennes administra
tions militaires étaient renouvelées et rempla
cées par un comité dit des achats. Ce comité
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avait seul, a l'avenir, le droit d'acheter pour
l'entretien des armées, sans qu'il fút permis
aux généraux de s'en méler aucunement. C'é

tait 1<1 le commencement d'une révolution qui
se préparait dans les administrations , et qui
aIlait les livrer pour un temps a une désorga
nisation complete.

Les administrations qui exigent une longue
pratique ou une application spéciale sont 01'

dinairement ceHes oú ~llle révolution penetre
le plus tard, paree qu'elles excitent moius
l'ambition, et que d'ailleurs la nécessité d'y
conserver des sujets capables les garantit de
la fureur des renouvellernents. Ainsi on n'avait
opéré presque aucun changcmeut dans les
états-majors , dans les corps savants de l'arrnée ,

dans les bureaux des divers ministeres , dans
les anciennes régies des vivres, et surtout dans
la marine, qui est de toutes les parties de I'art
militaire ceHe qui exige les connaissauces les
plus spéciales, Aussi ne manquait-on pas de
crier contre les aristocrates dont ces corps
étaient remplis, et on reprochait au conseil
exécutif de ne pas les renouveler. L'administra
tion qui soulcvait le plus d'irritation était eelle
des vivres. On adressait de justes reproches
aux fournisseurs, qui, par disposition d'état ,

et sur-tour a la faveur de ce moment de désor-
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dre , exigeaient dans tous leurs marchés des
prix exorbitants, donnaient les plus mauvaises
marchandises aux troupes, et volaient I'état
avec impudence. Il n'y avait qu'un cri de toutes
parts contre leurs exactions. Ils avaient surtout
un adversaire inexorable dans le député Cam
bon de MontpeIlier. Passionné pour les ma-

. tieres de finances et d'économie publique, ce
député s'était acquis un grandascendant dans
les discussions de ce genre, et jouissait de
toute la confiance de l'assemblée. Quoique
démocrate prononcé , il n'avait cessé de ton
ner contre les exactions de la commune , et il
surprenait ceux qui ne comprenaient pas qu'il
poursuivit comme financier les désordres qu'il
aurait peut-étre excusés comme jacobino Il se
déchainait avec une plus grande énergie en
core contre les fournisseurs , et les poursui
vait avec toute la fougue de son caractere.
Chaque jour il dénoncait de nouvelles fraudes,
en réclarnait la répression , et tout le monde
acet égard était d'accord avec lui. Les hommes
honnétes voulaient punir des fripons , les jaco
hius voulaient persécuter des aristocrates, et
les intrigants rendre des places vacantes.

On eut done l'idée de former un comité
composé de quelques individus chargés de
faire tous Ies achats pourle compte de la ré-

m. 18
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publique. On pensa que ce comité, unique et
responsable, épargnerait al'état les fraudes de
cette multitude de fournisseurs isolés, et qu'a
chetant seul pour toutes les administrations,
il ne ferait plus hausser les prix par la eoneur
renee, eomme il arrivait lorsque chaque mi
nistere , chaqué armée traitaient individuel
lement, pour leurs besoins respeetifs. Cette
institution fut établie de l'avis de tous les mi
nistres , etCambon surtout en était le plus
gr~nd partisan, paree que eette forme nou
velle et simple eonvenait a son esprit absolu.
On signifia done a Dumouriez qu'il n'aurait
plus aueun marché apasser, et on lui ordonna
d'annuler eeux qu'il venait de signer. On sup
prima en méme temps les caisses des régis
seurs, et on poussa la riguelll' de l'exécution

jusqu'a faire des difficultés pour aequitter, a
la trésorerie nationale, un prét qu'un négo
ciant beIge avait fait a l'armée sur un bon de
Dumouriez.

Cette révolution dan s l'administration des
vivres , dont le motif était Jouable, concourait
malheureusement avec des cireonstances qui
allaient en rendre les effets désastreux. Pen
dant son ministere , Servan avait eu a pour
voir aux premiers besoins des troupes hátive
ment rassemblées dans la Champagne, el c'était
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heaucoup d'avoir suffi aux embarras du pre
mier momento Mais, aprés la campagne de
I'Argonne, les approvisionnements faits avec
tant de peine se trouvaient épuisés ; les volon
taires, partís de chez eux avec un seul habit,
étaient presque nus, de sorte qu'il fallait four
nir un équipement complet a chacune des ar
mées, et suffire a ce renouvellement de tout
le matériel , au milien de l'hiver et malgré la
rapidité de I'invasion en Belgique. Le succes
seurde Servan, Pache, était done chargé
d'une tache' immense, et malheureusement ,
avec beaucoup d'esprit et d'application, il avait
un caractere souple et faible qui, le portant a
pIaire a tout le monde, surtout aux jacobins ,
l'empéchait de commander a personne, et de
communiquer a une vaste administration le
nerf nécessaire. Si on joint donc a l'urgence,
a l'immensité des hesoins , aux difficuItés de la
saison , et ii la nécessité d'une grande promp
titude, la faiblese d'un nouveau ministere , le
désordre général de l'état , et par-dessus tout
une révolution dans le systérne administratif,
on concevra la confusion du premier moment,
le dénúment des armées, leurs plaintes ame
res, et la violence des reproches entre les gé
néraux el les ministres.

A la nouvelle de ces changements adminis
18.
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tratifs , Dumouriez s'emporta vivement, En al
tendant l'organisation du nouveau systéme , il
voyait son armée exposée a périr de misere ,
si ses marchés n'étaient pas mainteuus et exé
eutés. Il prit done sur lui de les maintenir, et
ordorma a ses agents, Malus, d'Espagnac, el
a un troisieme nommé Petit-Jean, de conti
nuer leurs opérations sous sa propre respon
sabilité, II écrivit en méme temps au ministre
avec une hauteur qui allait le rendre plus sus
pect encore a des démagogues défiants, om
bragenx, mécontents déja de sa tiédeur révo

lutionnaire, et de sa dictature administrative.
Il déclara qu'il exigeait, pour continuer ses
services, qu'on lui laissát pourvoir lui-mérne

aux besoins de son armée; il soutint que le
comité des achats était une absurdité , paree
qu'il exporterait laborieusement et de loin ee
qu'on trouverait plus facilement sur les lieux ;
que les transports exposeraient a des frais
énormes et a des retards, pendant lesquels les
armées mourraient de faim , de froid et de
misere ; que les Belges perdraient tout intérét

a la préseoce des Francais , ne seconderaient
plus la circulation des assig:nats; que le pillage
des fournisseurs contiuuerait tout de méme ,

paree que la facilité de voler l'état dans les
fouruitures avait toujours Iait el ferait tou-
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jours des voleurs, et que rien n'empécherait
les memhres du comité des achats de se faire
entI'eprenellrs et aeheteurs, quoique la loi le
leur défendit; qu'ainsi e'était la ti o vaio réve

d'économie, qui, ne fút-il pas chimérique,
amenerait po ur le moment une désastreuse
interruption dans les services. Ce qui ne con
tribuait pas pen a irriter Dumouriez contre le
comité des achats , e'est qu'il voyait dans les
membres qui le composaient des eréatures du
ministre-Claviere , et croyait apercevoir daos
cette innovation un résultat ele la défiance des
girondins eontre lui. Cependant c'était une
création faite de bonne foi, et approuvée
par tous les cótés , sans aucune intention de
parti.

Pache, en ministre patriote et ferme , aurait
dú chercher asatisfaire le général ponr le con
server ala république. Pour cela il aurait fallu
examiner ses demandes, voir ce qu'il y avait de
juste, y faire droit , reponsser le reste, et con
duire toute chose avec autorité et vigueur ,
de maniere aempécher les reproches, les dis
putes et la confusion. Loin de la, Pache, ac
clisé deja par les girondins de faiblesse, et
mal disposé pour eux, laissa se heurter entre
cux le général, les girondins et la convention.
Au conseil, il faisait part des lettres irréfléchies
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oú Dumouriez se plaignait ouvertement des
défiances des ministres girondins ason égard;
a la convention, il faisait connaitre les de
mandes impérieuses, a la suite desquelles Du
mouriez offrait sa démission en cas de refus.
Ne blámant den, mais n'expliquant rien, et
affectant dans ses rapports une fidélité scrupu
leuse, il laissa produire achaque chose ses
plus fácheux effets. Les girondins, la conven
tion, les jacobins, chacun fut irrité a sa ma
niere de la hauteur du général. Cambon tonna
contre Malus , d'Espagnac et Petit- Jean , cita
les prix de leurs marchés, qui étaient exces
sifs, peignit le luxe désordonné de d'Espagnac,
les anciennes malversations de Petit-Jean, et
les fit décréter tous trois par l'assemblée. 11
prétendit que Dnmouriez était entouré d'in
trigants dont il fallait le délivrer; il soutint
que le comité des achats était une exceIlente
institution ; que prendre les objets de con
sommation sur le théátre de la guerre, c'était

priver les ouvriers francais de travail , et les
exposer aux mutineries de l'oisiveté; que,
quant aux assignats, il n'était nullement né
cessaire d'user d'adresse pour les faire circuler ;
que le général avait tort de ne pas les faire
recevoir d'autorité, et de ne pas transporter en
Belgique la révolution tout entiere avec son
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régime , ses systemes et ses mounaies ; et que
les Be1ges, auxquels on donnait la liberté,
devaient en accepter les avantages et les in
convénients. A la tribune de la convention ,
Dumouriez ne fut guere consideré que comme
dupé par ses agents; mais , aux Jacobins, et
dans la feuille de Marat, il fut dit tout uniment
qu'il était d'accord avec eux, et qu'il recevait
une part des bénéfiees, ee dont on n'avait
d'autre pl'euve que l'exemple assez fréquent
des généraux.

Dumouriez fut done obligé de livrer les trois
commissaires , et on lui fit I'affront de les faire
arréter malgré la garantie qu'il leur avait don
née. Pache lui éerivit, avec sa douceur accou
tumée, qu'on examinerait ses demandes, qu'on
pourvoirait ases besoins , el que le comité des
achats ferait pour cela des aequisitions consi
dérables ; il lui annoncait en méme te~ps de
nombreux arrivages, qui n'avaient pas lieu.
Dumouriez , qui ne les reeevait pas, se plai
gnait sans eesse; de maniere qu'á lire d'une
part les lettres du ministre, on aurait eru que
tout abondait, et a lire celles du général, on
devait eroire a un dénúmeut ahsolu, Dumou
riez eut recours a des expédients ,a des ern
prunts sur leschapitres des églises; il véeut
avee un marché de Malus, qu'on Iai avait p~r-
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mis de maintenir, vu l'urgence,et il fut encare
retenu du 14 a1.1 19 a Bruxelles.

DaBS cet intervalle , Stengel, détaché avee
l'avant-garde , avait pris Malines : c'était une
prise importante, a cause des munitions en
poudre et en armes de toute espece que cette
place renfermait, et qui en faisaient l'arsenal
de la Belgique. Labourdonnaie étaitentré le
18 11 Anvers , organisaít des clubs, indisposait
les Belges en eneourageant les agitateurs po
pulaires, et malgré tout cela ne rnettait aueune
vigueur dans le siége du cháteau, Dumouriez,
ne pouvant plus s'accommoder d'un lieutenant
si fort occupé de clubs, el si peu de la gllerre,
le rernplaea par Miranda ,Péruvien plein de
bravoure, qui était venu en France a l'époque
de la révolution , et avait obtenu un haut grade
par l'amitié de Pétion. Labourdonnaie, privé
de son armée et ramené daos le département
du Nord, vint y exciter le zele des jacobins
contre César Dumouriez, C'était la le nom que
déja on eornmencait a donner au général.

L'ennemi avait songé d'abord a se placer
derriere le canal de Vilvorden, el a se tenir
en relation avec Anvers, n eommettait ainsi la
méme faute que Dumouriez , en eherehant a
se rapprocher de l'Escaut , au líen de courir
sur la Meuse, eomme ils auraient dú le faire
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tous deux , l'un pour se retirer, l'autre pour
empécher la retraite. Enfin Clerfayt, qui avait
pris le cornrnandement, sentit la nécessité de
repasser promptement la Meuse, et d'aban
donner Anvers ason sort, Dumouriez alors re
porta Valence de Nivelles sur Namur, pour en
faire le siége, et il eut le tort tres-grave de ne
pas le jeter au contraire le long de la Meuse,
pour fermer la retraite des Autrichiens. La dé
faite de I'armée défensive eút arnené naturel
lement la reddition de la place. Mais l'exemple
des grandes manoeuvres stratégiques n'avait
pas encore été donné, et d'ailleurs Dumouriez
manqua ici, comrne dans une foule d'occa
sions, de la réflexion nécessaire. Il partit de
Bruxelles le 19. Le 20, il traversa Louvain ; le
22 , il joignit l'ennemi aTirlemont, et lui tua
trois ou ql1atre cents hommes. La, encore re
tenu par un dénüment absolu, il ne repartit
que le 26. Le 27, il arriva devant Liége, et eut
asoutenir un fortengagement aVaroux, contre
l'arriere-garde ennemie. Le général Starai, qui
la commandait , se défendit gloriellsement, et
recut une blessure mortelle. Enfin , le 28 au
matin , Dumouriez entra dans Liége , aux accla
mations du peuple, qui était la dans les dispo
sitions les plus révolutíonnaires. Miranda avait
pris la citadelle d'Anvers le 29, et pouvait
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aehever le circuit de la Belgique, enmarchaut
jusqu'á Ruremonde. Valence oecupa Namur
le 2. décembre. Clerfayt se porta vers la Roer,
et Beaulieu vers le Luxembourg.

Dans ce moment, toute la Belgique était
oceupée jusqu'a la Meuse; mais il restait acon
quérir le pays jusqu'au Rhin, et de grands obs
tacles se présentaient encore a Dumouriez,
Soit la difficulté des transports, soit la négli
gence des bureaux, rien n'arrivait ason armée;
et quoiqu'il y eút d'assez grands approvision
nements it Valenciennes, tout manquait sur la
Meuse. Pache, ponr satisfaire les jacobins , leur
avait ouvert ses hureaux, et la plus grande
désorganisation y régnait. On y négligeait le
travail, on y donnait, par inattention, les
ordres les plus contradictoires. Tout service
devenait ainsi presque impossible, et tandis que
le ministre croyait les transports effectués, ils ne
l'étaient paso L'institution du comité des achats
avait encore 311gmenté le désordre. Le nouveau
cornmissaire nomrné Ronsin, qui avait rem
placé Malus et d'Espagnac, en les dénoncant ,
était dans le plus grand embarras. Fort mal
accueilli a I'arrnée , il avait été effrayé de sa
tache, et, sur l'ordre de Dumouriez, continua
les achats sur les lieux, malgré les dernieres
décisions. Par ce moyen, l'arrnée avait en du
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pain et de la viande ; mais les vétements , les
moyens de transport , le numéraire el les four
rages manquaient absolument, et tous les che
vaux mouraient de faim. Une autre calamité
affligeait eette armée, c'était la désertion. Les
volontaires, qui dans le premier enthousiasme
avaient couru en Champagne, s'étaient re
froidis depuis que le moment du péril était
passé. D'ailleurs ils étaient dégoütés par les
privations de tout genre qu'ils essuyaient , et
ils désertaient en foule. Le seul eorps de Du
mouriez en avait perdu au moins dix milie ,
et ehaque jour il en perdait davantage. Les
levées belges ne s'effectuaient pas, paree qu'il
était presque impossible d'organiser un pays
oú les diverses classes de la population et les
diverses provinces du territoire n'étaient nIJI
lement disposées as'entendre, Liége abondait
dans le sens de la révolution; mais le Brahant
et la Flandre voyaient avee défianee surgir les
jacohins dans les clubs qu'on avait essayé d'é
tablir aGand, Anvers, Bruxelles, etc. Le peu
pie beIge n'était pas trap d'accord avec nos
soldats qui voulaient payer en assiguats; nulle
part on ne consentait a reeevoir notre papier
monnaie, et Dumouriez refusait de lui donuer
une circulation foreée. Ainsi, quoique victo
rieuse et maitresse de la campagne , l'armée
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se trouvait dans une situation malheureuse a
cause de la disette, de la désertion , et de la
disposition incertaine et presque défavorable
des habitants. La convention assiégée des rap
ports contradictoires du général qui se plai
guait avec hauteur, et du ministre qui certifiait
avec modestie , mais avec assurance, que les
envois les plus abondants avaient été faits,
dépécha quatre commissaires pris dans son
sein, pour aller s'assurer par leurs ycux du
véritable état des choses. Ces quatre com
missaires étaient Danton, Camus , Lacroix et
Cossuin.

Tandis que. Dumouriez avait employé le
mois de novembre a occuper la Belgique jus
qu'a la Meuse, Custine, courant toujours aux
environs de Francfort et du Mein , était me
nacé par les Prussiens qui remontaient la Lahn.
Il aurait voulu que tout le versement de la
guerre cut lieu de son coté, pour couvrir ses
derrieres , etassurer ses folles incursions en
Allemagne. Aussi ne cessait-il de se plaindre
contre Dumouriez, qui n'arrivait pas él Colo
gne, et contre Kellermann, qui ne se portait
pas sur Coblentz. On vient de voir les difficultés
qui empéchaient Dumouriez d'avancer plus
vite; et pour rendre le mouvement de Keller
mann possible , il aurait fallu que Custine, re-
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noncant ades incursions qui faisaient retentir
d'acclamations la tribune des jacobins et les
journaux, se renferrnát dans la limite du Rhin,
et que, fortifiant Mayence, il voulút descendre
lui-rnéme a Coblentz. Mais il désirait qu'on fit
tout derriere lui, pour avoir l'honneur de
prendre I'offensive en Allemagne. Pressé de
ses sollicitations et de ses plaintes, le conseil
exécutif rappela Kellermann, le remplaca par
Beurnonville, et donna ace dernier la mission
tardivc de prendre Treves , dans une saison
tres-avancée , au milieu d'un pays pauvre , et
difficile a occuper. Il n'y avait jamais eu qu'une
bonne voie pour exécuter cette entreprise ,
c'était , dans l'origine , de marcher entre
Luxembourg et Treves , et d'arriver ainsi a
Coblentz, tandis que Custine s'y porterait par
le Rhin. 011 aurait alors écrasé les Prussiens,
encore abattus de leur défaite en Champagne ,
et donné la main a Dumouriez, qui devait
étre a Cologue, ou qu'on aurait aidé a s'y
portcr s'il n'y avait pas été. De cette maniere,
Luxembourg et Tréves , qu'il était impossibIe
de prendre de vive force, tombaient par fa
mine et par défaut de secours; rnais Custine
ayant persisté dans ses courses en W étéravie ,
l'armée de la Moselle étant restée dans ses
cantonnements, il n'était plus temps de mar-
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cher sur ces places a la fin de uovembre, pour
y soutenir Custine contre les Prussiens rani
més et remontant le Rhin. Beurnonville fit va
loir ces raisons; mais on était en disposition de
conquérir , OH voulait punir l'électeur de Treves
de sa condnite envers la France, et Beurnon
ville eut ordre de tenter une attaque qu'il es
saya avec autant d'ardeur que s'il l'avait ap
prouvée. Apres quelques combats hrillants et
opiniátres , il fut obligé d'y renoneer et de se
replier vers la Lorraine. Dans eette situation ,
Custine se sentait compromis sur les bords du
Mein; mais il ne voulait pas, en se retirant ,
avouer sa témérité et le peu de solidité de ~a

conquéte , et il persistait a s'y maintenir sans
aucune espérance fondée de succes. Il avait
placé dans Francfort une garnison de deux mille
quatre eents hommes, et quoique eette force
fút tout-a-Iait insuffisante dans une place ou
verte et au milieu d'une population indísposée
par des contributions injustes , il ordonnaít au
eornmandant de s'y maintenír; et luí, posté a
Ober-Usel el Hombourg, un pell au-dessous de
Francfort, affectait une constance et une fierté
ridicules. Telle était la situation de l'armée sur
ce point, a la fin de novernbre et au cornmen
cernent de décemhre.

Rien ne s'était done encore effectué le long
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du Hhin. Aux Alpes, Montesquiou qu'on a vu
négociant ave e la Snisse et táchant a la fois de
faire entendre raison aGeneve et au ministere
francais , Montesquiou avait été obligé d'érni

grel'. Une accusation avait été dirigée contre lui,
pour avoir compromis, disait-on , la dignilé de
la France , en laissant insérer dans le projet de
convention un article par lequel nos troupes
devaient s'éloigner, et surtout en exécutant
cet article du projet. Un décret fut lancé contre
lui , et il se réfugia dans Geneve. Mais son ou
vrageétait garanti par sa modération, et tandis
qu'on le mettait en accusation, on transigeait
avec Geneve d'apres les bases qu'il avait fixées.

. Les troupes hernoises se retiraicnt , les troupes
francaises se cantonnaient sur les limites con
venues, la précieuse neutralité suisse était assu
rée a la France, et l'un de ses flanes était ga-

ce

ranti pour plusieurs années. Cet important ser-
vice avait été méconnu, grace aux inspirations
de Claviere , et grace aussi aune susceptibilité
de parvenus que nous devions a nos victoires
de la veille.

Danslecomté de Nice on avait glorieusement
repris le poste de Sospello , que les Piérnon
tais nous avaient arraché pour un instant , et
qu'ils avaient perdu de nouveau apres un échec
considérable, Ce succes était dú a l'habilcté
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du général Brunet. Nos flottes, qui dominaient
dans la Méditerranée, allaient a Génes, aNaples,
oú régnaient des hranehes de la maison de Bour
bon , et enfin dans tous les états d'Italie , faire
reconnaitre la nouvelle république francaise.
Apres une canonnade devant Naples, on avait
obtenu la reconnaíssance de la république, et
nos flottes revenaient fiéres des aveux arrachés
par elles, Aux Pyrénées, régnait une parfaite im
mobilité, et Servan, faute de moyens, avait la
plus grande peine a. recomposer l'armée d'oh
servation. Malgré des dépenses énormes de
cent quatre-vingts, de deux cents millions par
mois, tou tes les armées des Pyrénées , des Al·
pes, de la Moselle , étaient dansla méme dé
tresse, .par la désorgauisation des serviees, et
par la confusion qui régnait au rninistere de la
guerreo Au milieu de eette misére , nous n'en
avions pas moins l'ivresse et l'orgueil de la vic
toire. Dans ce moment, les esprits exaltés par
Jemulapes, par la prise de Frauefort, par l'oc
cupation de la Savoie et de Nice, par le suhit
retour de l'opinion européenne en notre fa
veur, crurent entendre s'éhranler les monar
chies , el s'imaginerent un instant que les peu·
pIes allaient renverser les trónes et se former en
républiques. « Ah! s'il était vrai, s'écriait un
« membredes jaeobins, apropos de la réuniou
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{( de la Savoie ala France, s'il était vrai que le
(( réveil des peuples fút arrivé; s'il était vrai
ce que le renversement de tous les trónes dút
« étre la suite prochaine du succes de nos ar
11 mées el du volean révolutionnaire ; s'il était
II vrai que les vertus républicaines vengeassent
ce enfin le monde de tous les crimes couron
« nés; que chaque région, devenue libre,
(1 forme alors un gOllvernement conforme a
11 l'étendue plus ou moins grande que la nature
11 lui aura fixée, el que de toutes ces conven
ce tions nationales, un certain nombre de dépu
« tés extraord inaires form ent au cen tre el 11 globe
11 une convention universelle , qui veille sans
II cesse au maintien des droits de I'hornme , a
11 la liberté générale du commerce et a la paix
ce du genre humain ! ... '(. »

Dans ce moment, la convention apprenant
les vexations commises par le duc de Deux
Ponts contre quelques sujets de sa dépendance,
rendit, dans un élan d'enthousiasme , le décret
suivant :

( La convention nationale déclare qu'elle
ce accordera secours et fraternité a tous les
« peuples qui voudront reeouvrer Ieur liberté,

* Discours de Milhaud , député un Cantal, prononcé
aux Jacobins en novembre 1792..

IIJ.
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« et elle charge le pouvoir exécutif de donner
(( des ordres aux généraux des armées francai
( ses, pour secourir les citoyens qui auraient
« été ou qui seraient vexés pour la cause de
(( la liberté.

(( La convention nationale ordonne aux gé
(( néraux des armées franeaises de faire impri
( roer et afficher le présent décret dans tous
( les lieux oú ils porteront les armes de la ré

(( publique.
(( Paris, le 19 novembre 1792. »

=
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CHAPITRE VI.

•••

Y:;tat des partís au mornent du preces de Louis XVI. 
Caracterc ct opinions des rnembres du ministóre acette
époque , Roland , Pache , Lebrun , Garat, Monge et Cla
viere. - Détails sur la vio intérieure de la famille royale

daos la tour du Temple. - Commeneement de la dis
cussion su r la mise en j lIgemeu t de Louis XVI; résumé
des déhats ; opinion de Saint-Just. - Étal fácheux des
subsistances ; détails et questions d'économie politique.
- Diseours de Robespierre sur le jugemcut du roí. 
La convention déerete que le roi sera jugé par elle. 
Papiers trouvés dans l'armoire de fa. - Premier inter

rogatoire de Louis XVI a la convention, - Choe des
opinions et des intéréts pendant le procés ; inquiétude
des jacohins. - Position du duc d'Orléans ; on propose
son bannissement.

LE proces de Louis XVI allait en fin comrnen
cer, et les partis s'attendaient iei pour mesurer
leurs forces, ponf découvrir Ieurs intentions,
et se juger définitivernent. On observait surtout
les girondins, pour surprendre chez eux le

19·
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moindre mouvement de pitié , et les accuser
de royalisme, si lagrandeur déchue parvenait a
les toucher.

Le parti des jacobins, qui poursuivait dans
la personne de Louis XVI la monarchie tout
entiere , avait fait des progressans doute, mais
ji trouvait une opposition encore assez forte a
Paris, et surtout dans le reste de la France. n
dominait dans la capitale par son club, par
la commune, par les sections , mais la classe
moyenne reprenait courage, et lui opposait en
core quelque résistance. Pétion ayant refu~é la
mairie, le médecin Chambon avait obtenu une
grande majorité de suffrages , et avait accepté
a regret des fonctions qui convenaient pell el
son caractere modéré et nullement ambitieux.
Ce choix prouve la puissance que possédait
encore la bourgeoisie dans Paris méme, Et elle
en avait une bien plus grande dans le reste de
la France. Les propriétaires , les commercants ,
toutes les classes moyennes enfin n'avaient dé
serté ni les conseils municipaux , ni les conseils
de départements, ni les sociétés populaires, et
envoyaient des adresses ala majorité de la con
vention, dans le sens des lois et de la modéra
tion. Beaucoup de sociétés affiliées aux jacobins
improuvaient la société mere, et luí deman
daient hautement la radiation de Marat, quel-
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ques-unes méme ceUe de Robespierre. Enfin,
des Bouchea-du s Hhóne, du Calvados, dn Fi
nistere , de la Gironde, partaient de nouveaux
fédérés , qui, devancant les décrets comme au
10 aoüt, venaient protéger la convention et
assurer son indépendance.

Les jacobins ne possédaient pas encore les
armées; les états-rnajors et I'organisation mi
litaire eontinuaient de les en repousser. lIs
avaient eependant envahi un ministére , eelui
de la guerreo Pache le leur avait ouvert par fai
blesse, et il avait remplacé par des membres
du club tOU5 Mi anciens employés. On se tu
toyait dans ses bureaux, on y allait en sale C05
turne, on y faisait des motions, et il s'y trou
vait quantité de prétres mariés, introduits par
Audouin, gendre de Pache, et prétre marié
Iui-rnéme. L'un des chefs de ce ministere était
Hassenfratz , autrefois habitant de Metz, expa
trié pour cause de banqueroute , et, cornme
tant d'autres , parvenu ade hautes fonctions en
déployant beaucoup de zele démagogique. On
renouvelait ainsi les; administratians de l'ar
mée, et autant que possible, on remplissait l'ar
rnée elle-méme d'une nouvelle classe et d'une
nouvelle opinion. Aussi , tandis que Roland
était voué a la haine des jacobins , Pache était
chéri, loué par eux. On vantait sa douceur, sa
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modestie, sa grande capacité, et on les oppo
sait a la sévérité de Roland, qu'on appelait de
l'orgueil. Roland en effet n'avait donné aux ja
cobins aucun accés dans son ministere de l'inté
rieur. Observer les rapports des eorps consti
tués, ramener dans les limites eeux qui s'en
écartaient, maintenir la tranquillité publique,
surveiller les soeiétés populaires, pourvoir aux
subsistances , protéger le commeree et les pro
priétés , c'est-á-dire veiller a toute l'adminis
tration intérieure de l'état, telles étaient ses
immenses fonctions, et il les remplissait avee
une rare énergie. Tous les jours, il dénoncait
la commune, poursuivait ses exces de pouvoir,
ses dilapidations , ses envois de commissaires ;
il arrétait ses correspondances, ainsi que celles
des jacobins, et substituait a leurs écrits vio
lents d'autres écrits pleins de modératiou, qui
produisaient partout le meilleur effet. Il veil
lait a toutes les propriétés d'émigrés échues a
l'état, dounait un grand soin aux subsistances,
réprimait les désordres dont elles étaient l'oc
casion, et se multipliait en quelque sorte pour
opposer aux passions révolutionnaires la 10i et
la force quaud ille pouvait. On concoit quelle
différence les jacohins devaient mettre entre
Pache et Roland. Les familles des deux minis
tres contribuaient elles-mémes a rendre eette
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différence plus sensible. La femme, les filIes de
Pache allaient dans les clubs, dans les sections ,
paraissaient méme dans les casernes des fédé
rés , qu'on voulait gagner ala cause, et se dis
tinguaient, par un bas jacobinisme, de cette
épouse de Roland, polie et fiere , et surtout
entourée de ces orateurs si brillants et si odieux.

Pache et Roland étaient done les deux hom
mes autour desquels on se rangeait dans le con
seil. Claviére , aux finances , quoiqu'il fut sou
ven t brouillé avee tous les autres, par l'extreme
irascihilité de son caractere , revenait toujours
aRoland quand il était apaisé. Lebrun, faible,
mais attaché aux girondins par ses lumiéres ,
travaillait beaucoup avec Brissot; et les jaeobins
appelant ee dernier un intrigant, disaient qu'il
était maitre de tout le gouvernement, paree
qu'il aidait Lebrun dans les travaux de la diplo
matie. Garat, en contemplant les partís d'une
hauteur métaphysique, se contentait de les ju
ger, et ne se croyait pas tenu de les combattre.
II semblait se croire dispensé de soutenir les
girQndins, paree qu'illeur déeouvrait des torts,
et se faisait de son inertie une véritable sa
gesse. Cependant les jaeobins aceeptaient la
neutralité d'un esprit aussi distingué comme un
précieux avantage, et la payaient de quelques
éloges. Monge enfin, esprit mathématique, pa-
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triote prononcé, peu disposé pour les théories
un peu vagues des girondins, suivait l'exemple
de Paehe, laissait envahir son ministere par les
jacobius , et sans désavouer les girondins aux
quels il devait son élévation , reeevait les éloges
de leurs adversaires, et partageait la popularité
du ministre de la guerreo

Ainsi, trouvant deux eomplaisants dans Paehe
et Monge, un idéologue ineliíférent dans Garat,
mais un adversaire inexorable dans Roland, qui
ralliait alui Lebrun et Claviére , et souvent ra
menait les autres, le parti jacobin n'avait pas
encore le gouvernement de l'état , et répétait
partout qu'il n'y avait qu'un roi de moins
dans le nouvel ordre de choses , mais qu'a part
cela •.. c'était le mérne despotisme, les mémes

intrigues et les mémes trahisons, Il disait que
'Jiarévolution ne serait complete et sans retour
que lorsqu'on aurait détruit l'auteur seeret de
toutes les machinations et de toutes les résis
tances, enfermé au Temple.

On voit quelles étaient les forces respectives
des partís, et l'état de la révolution al'instant
oú fut commencé le proces de Louis XVI. Ce
prinee avec sa· famille hahitait la grande tour
du Temple. La commune ayant la disposition
de la force armée et le soin de la poliee dans
la capitale, avait aussi la garde du Temple, et
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c'est a son autorité ombrageuse, inquiete et
peu généreuse, que la famille royale était sou
mise. Cette famille infortunée étant gardée par
une classe d'hommes bien inférieure a celle
dont se composait la convention, ne devait
s'attendre ni a la rnodération ni aux égarcls
que l'éducation et des moeurs polies inspirent
toujours pour le malheur. Elle avait d'abord
été placée dans la petite tour; rnais elle fut en
suite transportée dans la grande, paree qu'on
jugea que la surveillance en serait plus fa
cile et plus süre. Le roi oeeupait un étage, et
les prinecsses avec les enfants en occupaient
un autre. On les réunissait pendant le jour, et
on leur permettait de passer ensemble les tristes
instants de leur captivité. Un seul domestique
avait obtenu la permission de les suivre dans
leur prison: c'était le fidele Cléry, qui, échappé
aux massacres du 10 aoút , était rentré au mi
lien de Paris, pour servir dans leur infortune
ceux qu'il avait servis jadis dans l'éclat de leor
toute-puissance, Il était levé des le commen
cement du joor, et se multipliait pour rem
placer aupres de ses maitres les nombreux serví
teurs qui les entouraient autrefois. On déjeunait
a neuf heures dans la chambre du roi. A dix
heures, tóute la famille se réunissait chez la
reine. Louis XVI s'occupait alors de l'éduca-
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tion de son fils. n lui faisait apprendre quel
ques vers de Hacine et de Corneille, et ensuite
il lui donnait les premieres notions de la géo
graphie, science qu'il avait cultivée lui-méme
avec beaucoup d'ardeur et de succes. La reine,
de son coté, travaillait al'éducation de sa fille,
et puis s'occupait avec sa soeur ades ouvrages
de tapisserie. A uue heure , quand le temps était
beau, la famil1e tout entiére était conduite dans
les jardins pour y respirer l'air, et y faire une
courte promenade. Plusieurs municipaux et of
ficiers de garde l'accompagnaient, et, suivant
les occasions, elle trouvait quelquefois des vi
sages humains et attendris, quelquefois durs
et méprisants, Les hommes peu cultivés sont
peu générellx, et chez eux , la grandeur n' est
pas pardonnée, aussitót qu'elle est abattue.
Qu'on se figure des artisans grossiers, sans Iu
mieres , maitres de cette famille dont ils se re
prochaient d'avoir si long-temps souffert le pou
voir et alimenté le luxe, et on concevra quelles
basses vengeances ils devaient quelquefois exer
cer sur elle f Souvent leroí et la reine enten
daient de cruels propos, et retrouvaient, sur les
murs des cours et des corridors, l'expression
d'une haine que I'ancien gouvernement avait
fréquemment méritée , mais que Louis XVI ni
son épouse n'avaient rien fait pour inspirer. Ce-
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pendant ils trouvaient parfois un soulagement
dans de furtives expressions d'intérét , et ils
continuaient ces promenades douloureuses a
cause de leurs enfants, auxquels l'exercice était
nécessaire. Tandis qu 'ils parcouraient triste
ment cette cour du Temple, ils apercevaient
aux fenétres des maisons voisines une foule
d'anciens sujets encore attachés aleurs maitres ,
el qui venaient contempler I'espaceétroit oú
était enfermé le monarque déchu. A deux heu
res, la promenade finissait, el on servait le di
ner. Apres le diner, le roi prenait quelque repos;
pendant son sommeil, son épouse, sa soeur et
sa filIe travaillaient en silence , et Cléry dans
une autre salle exercait le jeune prince ades
jeux de son age. On faisait ensuite une lecture
en commuu, on soupait, et chacun rentrait
dans son appartement, apres un adieu pénible,
car ils ne se quittaient jamais sans douleur. l ..e
roí lisait encore pendant plusieurs heures.Mon
tesquieu, Buffon, I'historien Hume, I'Imitation
de Jésus - Christ , quelques classiques latins et
italiens formaientses lectures habitueIles. n
avait achevé enviran deux cent cinquante vo
lumes a sa sortiedu Temple.

Telle était la vie de ce monarque pendant sa
triste captivité, Rendu a la vie privée , il était
rendu atoutes ses vertus , el devenait digne de
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I'estime de tons les coeurs honnétes, Ses en
nemis eux-mémes , en le voyant si simple, si
calme, si pUl', n'auraient pu se défendre d'une
émotion involontaire, et auraient, en faveur des
vertus del'homme, pardonnéauxtortsduprince.

La commune, extrémement méfiante, em
ployait les plus genantes précautions. Des of
ficiers munieipaux ne perdaient jamais de vue
aucune des personnes de la farnille royale, et,
au moment seul du coucher, ils consentaient
a en étre séparés par une porte fermée. Alors
ils placaient un lit a l'entrée de chaque appar
tement , de maniere a en fermer la sortie , et
y passaient la nuit. Santerre avec son état

major faisait chaque jour une visite générale
dans toute la tour, et en rendait un compte
régulier. Les offieiers munieipaux de garcle for
maient une espece de conseil permanent, qui ,
plaeé dans une salle de la tour, était chargé de
donner des ordres, et de répondre atoutes les
demandes des prisonniers. D'abord on avait
laissé dans la prison , enere, papier el plumes ;
mais hientót on enleva tous ces objets , ainsi
que tous les instruments tranchants , eomme
eouteaux, rasoirs, ciseaux, canifs , et on fit les
recherches les plus minutieuses et les plus of
fensantes pour découvrir ceux de ces instru
ments qui auraient pu étre cachés. Ce fut une
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grande peine pour les prineesses, qui des-lors
furent privées de leurs ouvrages de couture, et
ne pnrent plus réparer leurs vétements , déjá
dans un assez mauvais état, n'ayant pas été re
nouvelés depuis la transJation au Temple. Dans
le sae du chatean, prcsque tout ce qui tenait
al'usage personnel de la famille royale avait été
détruit. L'éponse de l'ambassadeur d'Angleterre
envoya du lioge ala reine, et la commune, sur
la demande du roi, en fit faire POUI' toute la fa
mille. Quant aux habits et vétements , ni le roi
ni la reine ne songerent aen demander; ils en
auraient sans doute obtenu s'ils en avaient ex
primé le désir. Quant al'argent, on leur remit
en septernbre une somme de 2000 fr. ponr
leurs menues dépenses ; mais on ne voulut plus
leur en donner depuis, paree qu'on craignait
l'usage qn'ils en pourraieut faire. Une somme
était déposée dans les mains de l'administra
teur du Temple, et sur la demande des pri
sonniers, on achetait les divers objets dont ils
avaient besoin.

Il ne faut pas exagérer les torts de la nature
humaine ,et supposer que joignant une exécra
ble bassesse aux fnrenrs dn fanatisme, les gar
diens de la famille prisonniere lui imposassent
ú plaisir d'indignes privations, et voulussent
ainsi lui rendre plus pénible le souvenir de sa
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grandeur passée. La méfiance était seu le cause
de certains refus, Ainsi , tandis que la crainte
des complots et des communications empéchait
qu'on leur accordát plus d'un serviteur dans
l'intérieur de la prison, un nombreux. domes
tique était employé a préparer leurs aliments.
Treize officiers de bouche remplissaient la cui
sine placée aquelque distance de la tour. Les
rapports de la dépense du Temple, oú la plus
grande décence est observée, oú les prisonniers
sont qualifiés avec égard, ou leur sobriété est
vantée, oú Louis XVI est justifié du bas re
proche de trop se livrer au gout du vin, ces
rapports non suspects portent la dépense de la
table a28,745 livres en deux mois. Tandis que
treize domestiques occupaient la cuisine, un
seul pouvait pénétrer dans la prison, et aidait
Cléry a servir les prisonniers a tableo Eh bien,
tant est ingénieuse la captivité! c'était par ce
domestique, dont Cléry avait intéressé la sen
sibilité, que les nouvelles extérieures péné
traient quelquefois au Temple. On avait tou
jours laissé ignorer aux malheureux prisormiers
les événements du dehors. Les représentants
de la commune s'étaient contentés de Ieur com
muniquer les journaux qui mentionnaient les
victoires de la républiqne, et qui leur ótaient
ainsi tout espoir.
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Cléry avait imaginé, pour les tenir au cou
rant, un moyen adroit, et qui luiréussissait assez
bien. Par le moyen des communications qu'il
s'était ménagées au dehors, il avait fait choisir
et payer un crieur public, qui venait se placer
sous les fenétres du Temple, et sous préte
de vendre des journaux, en rapportait les pn-L'o

cipaux détails de toute la force de sa voix.
Cléry, qui était convenu de l'heure, se placait
aupres de la méme fenétre , recueillait ce qu'il
entendait, et le soir, se penchant sur le lit du
roi, al'instant oú il lui en fermait les rideaux,
illui rapportait ce qu'il avait appris. Telle était
la situation de la famille infortunée tombée du
tróne dans les fers, et la maniere dont le zele
industrieux d'un serviteur fidele luttait avec
la défiance ombrageuse de ses gardiens.

Les comités avaient enfin présenté leur tra
vail sur le proces de Louis XVI. Dufriche-Valazé
avait fait un premier rapport sur les faits repro
chés au monarque, et sur les pieces qui po u
vaient les constater. Ce rapport, trop long pour
étre entendu jusqu'au hout, fut imprimé par
ordre de la convention, et distrihué a chacun
de ses membres. Le 7 novembre, le député
Maille, parlantau nom du comité de législa
tion , présenta le rapport sur les grandes ques
tions .auxquelles le preces donnait naissance :
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Louis XVI peut-il étre jugé?
Quel tribunal prononcera le jugement?
Telles étaient les deux questious essentielles

qui allaient occuper les esprits, et qui devaient
les agiter profondément. L'impression du rap
mort fut ordonnée sur-le-charnp. Traduit dans
\Oliles les langues, distribué aun nombre con-
sidérable d' exemplaires, il rernplit hientót la
France et l'Europe. La discussion fut ajournée
au 13, malgré Billaud-Varennes , qui voulait
qu'on décidát par acclamation la question de la
mise en jugement.

lci aUait se livrer la demiere lutte entre les
idées de l'assemblée eonstituante et les idées
de la eonvention; et cette lutte devait étre

d'autant plus violente, que la vie ou la mort
d'un roi a1lait en étre le résultat. L'assemblée
eonstituante était démoeratique par ses idées ,
etmonarehique par ses sentiments. Ainsi, tandis
qu'elle.constituait l'état tout entier en républi
que, par un reste d'affection et de ménagement
pour Louis XVI, elle conservait la royauté avec
les attributs qu'on est convenu de lui attribuer,
dans le systeme de la monarchie féodale régula
risée. Hérédité, pouvoir exécutif, participation
au pouvoir législatif, et surtout inviolabilité,
telles sont les prérogatives que l'on rccounait
au tróne dans les monarchies modernes, et que
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la premiere assernblée avait laissées ala rnaison
régnante. La participation au pouvoir législatif,
et le pouvoir exécutif, sont des fonctions qui
peuvent varier dans leur étendne , et qui ne
constituent pas aussi esscntiellement la royauté
moderne que l'hérédité el l'inviolabilité. De ces
deux dernieres , 1'une assure la transmission
perpétuelle et naturelle de la royauté, la se
conde la met hors de toute attéinte dans la
personne de chaque héritier; toutes deux en
fin en font quelque chose de perpétuel qui ne
s'interrompt pas, et quelque chose d'inacces
sible, qu'ancune pénalité ne peut atteindre,
Condamnée an':)gir que par des ministres, qui
répondent de ses actions , la royauté n'est ac
cessible que dans ses agents, et on a ainsi un
point pour la frapper sans l'ébranler. Telle est
la monarchie féodale , successivement modifiée
par le temps, et conciliée avec le degré df;
liberté auquel sont parvenus les peuples mo
derues.

Cependant l'assemblée constituánte avait été
portée amettre une restriction acette inviola
bilité royale. La fuite a Varennes, les entre
prises des émigrés, l'arnenerent enfin a penser
que la responsabilité ministérielle ne garanti
rait pas une nation de toutes les fautes de la
royaulé.El1e avait en conséquence prévu le

111. 20
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cas oú un lllonarque se mettrait a la tete d'une
armée ennemie, pour attaquer la constitution
de l'état , on bien ne s'opposerait pas, par un
acle formel , Ji une entreprise de cette nature
faite en son nomo Dans ce cas, elle avait dé
cIaré le monarque non point justiciable des
lois ordinaires contre la félonie , mais déchu;
il était censé aooir abdiqué la royauté. Tel est
le I;mgage textuel de la loi qu'elle avait rendue.
La proposition d'accepter la constitution, faite
par elle au roi , et l'acceptation de la part du
roi , avaient rendu le contrat irrévocable, et
l'assemblée avait pris le solennel engagement
de tenir comme sacrée la personne des mo
narques.

C'est en présence d'un engagement pareil
que se trouvait la convention, en décidant du
sort de Louis XVI. Mais ces nouveaux consti
tuants, réunis sous le nom de conventionnels,
ne se préteudaient pas plus engagés par les
institutions de leurs prédécesseurs , que ceux
ci ne s'étaient crus engagés par les vieilles
institutions de la féodalité, Les esprits avaient
subiun entrainernent si rapide , que les lois
de 179 rparaissaient aussi absurdes a la géné
ration de 1792; que cellesdu. xrn" siecle 1'a
vaient paru a la génération de J 789' Les con
ventiounels ne se croyaient done pas liés par



CONn:NTION NATIONALE (179'2). 307

une loi qu'ils jugeaient absurde, et se décla
raient en insurrection centre elle, comme les
états-aénéraux contre celle des trois ordres.

On vit donc , des l'ouverture de la discus
sion, le u3 novembre, se prononcer deux sys
temes opposés : les uns soutenaient l'inviola
bilité , les autres la rejetaient absolument.

Les idées avaient tellement changé, qu'aucun
membre de la convention n'osait défendre l'in
violahilité comme bonne en elle-rnéme , et ceux
méme qui étaient pour elle ne la défendaient

qnecomme disposition antérienre, dont le
bénéfice était acquis au monarque, et qu'on

ne pouvait lui contester sans manquer a un
engagement national. Encore n'y avait-il que
trés vpeu de députés qui la soutinssent a ce
titre d'engagement pris, et les girondins la
condamnaient méme sous ce rapport. Cepen
dant ils demeuraient hors du débat , et ohser
vaient froidement la discussion élevée entre
les rares partisans de l'inviolabilité et ses norn
breux adversaires,

(( - D'abord, disaient les adversaires de l'in-
.violahilité, ponr qu'nn engagement soit vala
ble, il faut que celui qui s' en gag e ait le droit
de s'engager.Or, la souveraineté nationale est
inaliénable, et ne peut pas se lier pour I'ave
nir. La nation peut bien, en stipulant l'invio-

20.
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labilité, avoir rendu le pouvoir exécutif inac
cessible aux coups du pouvoir législatif; c'est
une précaution poli tique dont on concoit le
motif, dans le systérne de 1'assemblée consti
tuante; mais, si elle a rendu le roi inviolable
pour tous les corps constitués , elle n'a pu le
rendre inviolable pour elle-méme , car elle ne
peut jamais renoneer ala faculté de tout faire
et de tout vouloir en 10ut temps ; cette faculté
eonstitue sa toute-puissance , qui est inaliéna
hle ; la nation n'a donc pn s'engager envers
L~uis XVI, et on ne peut lui opposer un en
gagement qu'elle n'a pas pu prendre.

« Secondement, il aurait falln, méme en sup
posant 1'engagement possible, qu'il fút réci
praque. Or Il ne l'a jamais été du coté de
Louis XVI. Cette constitution, sur laquelle il
veut maintenant s'appuyer, il ne 1'a jamais
voulue, il a toujours protesté contre ene, el
n'a jamais cessé de travailler a la détruire ,

non seulement par des conspirations intérieu

res, mais par le fer des ennemis. Quel droit
a-t-il done de s'en prévaloir?

«Qu'on admette méme 1'engagementcomme
possible et eomme réciproque, il faut encore
qu'il ne soit pas absurde , pour avoir quelque
valeur. Ainsi on concoit 1'inviolabilité qui s'ap
plique á tous les actes ostensibles don! un mí-
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nistre répond a la place du roi, Pour tous les
actes de ce genre , il existe une garantie dans
la responsabilité ministérielle , et l'inviolabilité,
n'étant pas I'impunité , cesse d'étre absurde.

Mais pour tous les actes secrets , comme les
trames cachées , les intelligences avec l'ennemi,
les trahisons enfin , un ministre est-il la pour
contre-signer et répondre P Et ces dcrniers ac
tes cependant resteraient impunis , quoique les
plus graves et les plus coupables de tous!
Voila ce qui est inadmissible, et il fau t recon
naitre que le roi , inviolable pour les actes de
son administration, cesse de l'étre pour les
actes secrets et criminels qui attaquent la su
reté publique. Ainsi un député , inviolable
pour ses fonctions législatives, un ambassa
deur pour ses fonctions diplomatiques, ne le
sont plus pour tous les autres faits de leur vie
privée, L'inviolabilité a done des bornes, et il
est des points sur lesquels la personne du roi
cesse d'étre inattaquable. Dira-t-on que la dé
chéance est la peine prononcée centre les per
fidies dont un ministre ne répond pas ? C'est
a-dire , que la simple privation du pouvoir
serait la seule peine qu'on infligerait au mo
llarque, ponr en avoir si horrihlement abusé!
Le peuple qu'il aurait trahi, livré au fer étran
gel', el a tous les fléaux a-la-fois , se horuerait
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a lui <lite : Retirez-vous, Ce serait la une jus
tice illusoire , et une nation ne peut pas se
manquer ainsi a elle-rnéme , en laissant im
puni le crime eommis eontre son existenee et
sa liberté.

« Il faut, ajoutaient les mémes orateurs, il
faut a la vérité une peine eonnue, renfermée
dans une loi antérieure , pour pouvoir l'appli
quer a un délit. Mais n'y a-t-il pas les peines
ordinaires eontre la trahison? Ces peines ne
sont-elles pas les mérnes dans tous les eodes?
Le monarque n'était-il pas averti, par la mo
rale de tous les temps et de tous les lieux, que
la: trahison est un crime; et par la législature
de tous les peuples, que ee erime est puni du
plus terrible des chátirnents ? II faut, outre
une loi pénale, un tribunal. Mais voici la na
tion souveraine qui réunit en elle tous les
pouvoirs, eelui de juger eomme celui de faire
les lois, de faire la paix ou la glierre; elle est
iei avee sa toute-puissance , avec son univer
salité , et il n'est aucune fonction qu'elle ne
soit capable de rernplir ; cette nation, c'est la
eonvention qui la représente, avec mandat de
tout faire pour elle, de la venger, de la cons
tituer, de la sauver. La eonvention est done
eompétente pour juger Louis XVI; elle a des
pouvoirs suffisants; elle est le tribunal le plus



CONVENTION Ni\.TIONALE (1792). 311

indépendant, le plus élevé, qu'un accusé puisse
choisir; et , amoins qu'il ne lui faille des par
tisans , ou des stipendiés de l'ennemi, ponr
ohtenir justice, le monarque ne peut pas dé
sirer d'autres juges. A la vérité, il aura les me
mes hommes pour accusateurs et juges. Mais
si, dans les trihunaux ordinaires , exposés dans
une sphere inférieure ades causes individuelles
et particuliéres d'erreur, OH sépare les fonc
tions, et on empéche que l'accusation ait pour
arbitres ceux qui l'ont soutenue, dans le con
seil général de la nation, qui est placé au
dessus de tous les intéréts , de tous les motifs
individuels , les mémes précautions ne sont
plus nécessaires. La nation ne saurait errer,
et les députés qui la représeutent partagent
son infaillibilité et ses pouvoirs.

« Ainsi, continuaient les adversaires de 1'1n
violabilité , I'engagement contraeté en J 791 He

pouvant lierla souveraineté nationale , cet en
gagement étant san s aucune réciproeité, et
renfermant d'ailleurs une c1ause absurde , celle
de laisser la trahison impunie, est tout-á-fait
nul , et Louis XVI peut étre mis en cause.
Quant a la peine, elle a été connue de tout
remps , elle s'est trouvée dans toutes les lois.
Quant au tribunal, i] est dans la convention
revétue de tous les pouvoirs législatifs , exé-
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cutifs etjudiciaires. Ces orateurs dernandaient

done, avec le comité: que Louis XV!fut j ugé,
qu'ille fUt par la convention nationale; qu'un
acre énonciatif des faits a lui imputés fUt
dressé par des commissaires choisis; qu'il com
parút en perSOllne pour y répondre; que des
conseils lui fussent accordés pOllr se défendre ;

et qu'immédiatement apres I'avoir enteudu , la
convention prononcát son jugement, par ap
pel nomina!. »-

Les défenseurs de l'inviolabilité n'avaient
laissé aucune de ces raisons sans réponse, et
avaient réfuté tout le systeme de Ieurs adver
saires.

((- On prétend, disaient-ils, que la nation n'a
ras pu aliéner sa souveraineté et s'interrlire le
droit de punir un attentat commis centre elle
méme ; que l'inviolabilité prononcée en ] 791
ne liait que le eorps législatif, mais point la
nation elle-mérne. D'ahord , s'il est vrai que la
souveraineté nationale ne puisse pas s'aliéner,

et s'interdire de renouveler ses lois, il est vrai
aussi qu'elle ne peut rien sur le passé ; ainsi
elle pe saurait faire q'Je ce qui a été pe soit
pas; elle ne peut point ernpécher que les lois
qu'elle avait portées aient eu leur eífet , et que
ce qu'elles absolvaient soit absous; elle peut
bien pour l'avenir déclarer que les monarques
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ne seront plus inviolables, mais, pour le passé,
elle ne peut pas empécher qu'ils le soient,
puisqu'elle les a déclarés tels ; elle ne peut sur
tout rompre les engagements pris avec des
tiers, pour lesquels elle devenait simple partie
en traitant avec eux. Ainsi done la souveraineté
nationale a pu se lier pOllr un temps; elle l'a
voulu d'une maniere ahsolue , non seulement
pour le eorps législatif, auque1 elle interdisait
toute action judiciaire eontre le roi, mais ponr
elle - mérne, cal' le but politique de l'inviola
hilité eút été manqué, si la royauté n'eüt pas
été mise hors de toute atteinte quelconque, de
la part des autorités constituées, comme de la
part de la nation elle-méme.

(( Quant au défaut de réciprocité dans l'exé
cution de l'engagement, tout a été prévu, Le
manque de fidélité al'engagement a été prévu
par l'engagement méme, Toutes les manieres
d'y manquer sont comprises dans une seule,
la plus grave de toutes, la guerre a la nation,
et sont punies de la déchéance , c'est-á-dire
de la résolution dn eontrat existant entre la
nation el le roi. Le défaut de réciprocité n'est
done pas une raison qui puisse délier la nation
de la promesse de l'inviolabilité.

« L'engagement était done réel et absolu ,
commun ala nation comme au eorps législatíf;



1 f 4 níVOLUTION FRAN(lAISE.

le défaut de réciprocité était prévu, et ne peut
étre une cause de nullité; on va voir enfin que,
dans le systéme de la monarchie, cet engage
ment n'était point déraisonnable , et qu'il ne
peut périr pOllr canse d'absurdité. En effet,
eette in violabilité ne laissait , quoi qu'on en ait
dit, aueun erime impuni. La responsabilité
ministérielJe atteignait tons les actes, paree
qu'un roi ne peut pas plus conspirer que gou
verner sans agents, et ainsi la justice publique
avait toujours prise. Enfiu ces erimes secrets ,
différents des délits ostensibles d'administra
tion , étaient prévus et punis de la déchéance,
cal' toute faute de la part du roi se réduisait ,
dans cette législation, a la eessation de ses
fonetions. On a opposé acela que la déchéance
n'était pas une peine, qu'elle n'était que la
privation de l'instrument dont le monarque
avait abusé. Mais, dans un systeme oú la per
sonne royale devait étre inattaquable, la sévé
rité de la peine u'était pas 'ce qui importait le
plus; l'essentiel était son résultat politique, et
ce résultat se trouvait atteint par la privation
du pouvoir. D'ailleurs , n'est-ce done pas une
peine que la perte du premier treme de I'uni
vers? Est-ce done sans une affreusc donleur ,
que I'on perd une couronne qu'en naissant 011

trouva sur sa tete, avec laquelle on a vécu ,
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sous laqueIle on a été adoré vingt années? Sur
des coeurs nourris dans le rang supréme , ce
suppliee n'est - il pas égal a celui de la mort?
D'ailleurs , la peine fút - elle trop douce, elle
est telle, d'apres une stipulation expresse, et
une insuffisance de peine ne peut étre dans
une loi une cause de nullité. n est eonvenu en
législation criminelle, que toutes les fautes de
la législation doivent profiter a l'accusé, paree
qu'il ne faut pas faire porter au faible désarmé
les erreurs du fort. Ainsi done l'engagement ,
démontré valable et absolu, ne renfermait rieu
d'absurde ; aucune impunité n'y était stipulée ,

et la trahison y trouvait son chátiment, n n'est
done besoin de reeourir ni au droit natnrel,
ni a la nation, puisque la déchéance est déja
prononeée par une loi antérieure. Cette peine,
le roi l'a subie, sans un tribunal qni la pro
noncát , et d'apres la seule forme possible ,
celle d'une insurreetion nationale. Détróné en
ee moment , hors de toute possibilité d'agir,
la Franee ne peut plus rien eontre lui, que de
prendre des mesures de poliee pOIl!" sa súreté,

Qu'elle le bannisse hors de son territoire pour
sa propre sécurité , qu'elle le détienne méme,

si elle veut, jusqu'á la paix , ou qu'elle le laisse
dans son sein redevenir hornme , par l'exercice
de la vie privée : voila tout ee qu'elle doit , et
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tout ce qu'elle peut. Il n'est done pas néces
saire de constituer un tribunal, d'examiner la
compétence de la convention: le i o aoñt , tout
fut fini pour Louis XVI; le 10 aoñt , il cessa
d'étre roi;le 10 aoút, iI fut mis en cause, jugé,
déposé, et tout fut consommé entre lui et la
nation. ) '--

Telle était la réponse que les partisans de
l'inviolabilité opposaient a leurs adversaires,
La souveraineté nationale entendue eomme on
l'entendait alors, leurs réponses étaient victo
rieuses , et tous les raisonnements du comité
de législation n'étaient que de laborieux sophis
mes, sans franchise et sans vérité.

On vient de lire ce qui se disait de part et
d'autre dans la discussion réguliere. Mais, de
l'exaltation des esprits et des passions, nais
saient un autre systeme et une autre opinion.
Aux Jacobins, dans les rangs de la Montagne,
on se demandait déja s'il était nécessaire d'une
discussion , d'un jugement, de formes enfin,
pour se délivrer de ce qu'on appelait un tyran,
pris les armes a la main, et versant le sang de
la nation, Cette opinion eut un organe terrible
dans le jeune Saint-Just , fanatique austere et
froid, qui avingt ans méditait une société tout
idéale , oú régneraient l'égalité absolue , la sim..
plicité , l'austérité et une force indestructible.



CONVENTION NATIONAI.E ('792). :1'7
Long-tcmps avant le 10 aoút , il révait, dans les
profondeurs de sa sombre intelligence, cette
société surnaturelle, et il était arrivé, par fa
natisme , a cette extrémité des opinions hu
maines, alaquelle Robespierre n'était parvenu
qu'a force de haine. Neuf au milieu de la
révolution, dans laquelle il entrait a peine,
étranger encare a toutes les luttes , a tous les
torts, á tous les crimes, rangé dans le parti
des mantagnards par ses opinions violentes,
charmant les jacobins par l'audace de son es
prit, captivant la convention par ses talents,
iI n'avait cependant pas encore acquis une re
nommée populaire. Ses idées toujours bien
accueillies, milis pas toujours comprises, n'a
vaient tout leur effet que lorsqu'elles étaient
devenues, par les plagiats de Robespierre , plus
eommunes, pIus claires et plus déclamatoires.

Il parla aprés Morisson, le plus zélé des
défenseurs de l'inviolabilité, et, sans employer
les personnalités contre ses adversaires , paree
qu'il n'avait pas encore eu le temps de con
tracter des haines personnelles, il ne parut
s'indigner d'abord que des petitesses de l'as
semblée, et des arguties de la discussion ",
tI Quoi l dit-il , vous, le comité, ses adversaires,

• Séance du 1') novembro.
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« vous cherchez péniblement des formes pout
« juger le ci - devant roi 1 vous vous efforcez
« d'en faire un citoyen, de l'élever aeette qua
« lité. pour trouver des lois qui lui soient ap
« plicables! Et moi ,au eontraire, je dis que le
« roi n'estpas un citoyen, qu'il' doit étre jugé
« en ennemi, que nous avons moins ale juger
ce qu'a le eombattre, et que n'étant pour rien
« dans le contrat qui unit les Francais , les
« formes de la proeédure ne sont point dans
« la loi civile, rnais dans la loi da droit des
« gens ..... j)

Ainsi done Saint - Just ne voit pas dans le
preces une question de justice, mais une ques
tion de guerreo « Juger un' roi comme un ci
« toyen! Ce mot, dit - il, étonnera la postérité

« froide. Juger, c'est appliquer la loi; une loi
« est un rapport de justiee : quel rapport de
« justice y a-t-il done entre l'humanité et les
« rois?

l< Régner seulement est un attentat, une
« usurpation que rien ne pellt absoudre , quun
« peuple est coupable de souffrir, et eontre
(e laquelle chaque homme a un droit tout per
« sonnel. 00 ne peut régner innocemment,
« la ¡ folie en est trop grande. 11 faut traiter
I( cctte usurpation comme les rois eux-rnémes
« traitent ceHe de leurprétendue autorité. Nf'
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(( fit-on pas le preces a la mémoire de Crorn
(( well, pour avoir usurpé l'autorité de Char
« les ¡er? Et certes, l'un n'était pas plus usur
(( pateur que l'autre; cal' lorsqu'un peuple est
(( assez láche pour se laisser dominer par des
(( tyrans, la domination est le droit du premier
( venu, et n'est pas plus saerée, pas plus lé
( gitime sur la tete de l'un que sur celle de
« l'autre! JJ

Passant ala question des formes, Saint-Just
n'y voit que de nouvelles et inconséquentes
erreurs, Les formes dans le preces ne sont que
de l'hypocrisie; ce n'est point la maniere de
procéder qui a justifié toutes les vengeallces
connues des peuples eontre les rois , c'est le
droitde la force contre la force .....

(cpn jour, s'écrie-t-il , on s'étonnera qu'au
( XVIlle siecle on ait été moins avancé que
« du temps de César: la le tyran fut irnmolé
« en plein sénat, sans autre formalité que
« vingt-trois coups de poignard, et sans autre
(( loi que la liberté de Rome. Et aujourd'hui,
« on fait avec respect le proces d'un homme as
( sassin d'un peuple, pris en flagrallt délit !....)

Envisageant la question sous un autre rap
port, tout étranger a Louis XVI, Saint - Just
s'éleve contre la subtilité et la finesse des es
pri ts, qui nuisent, dit-il , aux grandes choses,
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La vie dé Louis XVI n'est rien, c'est l'esprit
dont ses juges vont faire preuve qui l'inquiete;
c'est la mesure qu'ils vont donner d'eux-mémes
qui le frappe. « Les hommes qui vont juger
(( Louis ont une république a fonder, et eeux
('( 'qui attachent quelque importance au juste
(( chátiment d'un roi ne fonderont jamais une
(( république..... Depuis le rapport, une cer
« taine incertitude s'est manifestée. Chacun
¡( rapproche le preces du roi de ses vues parti
« culiéres : les uns semblent eraindre de porter
( plus tard la peine de leur eourage; les autres
« n'ont point renoneé a la monarchie ; ceux-ci
( eraignent un exemple de vertu qui serait un
(( lien d'unité .....

« Nous nous jugeons tous avec sévérité , je
(( dirai mérne avec fureur; nous ne songeons
(( qu'á modifier l'énergie du peuple et de la
« liberté, tandis qu'on accuse apeine l'ennemi
« comnnm, et que tout le monde, ou rempli
" de faiblesse, ou engagé dans le crime , se re
(( garde avant de frapper le premier coup!

(( Citoyens, si le peuple rornain , apres six
« cents ans de vertu et de haine contre les
(( rois, si la Grande-Bretagne, apres Cromwell
(( mort , vil renaitre les rois malgré son énergie,

« que ne doivent pas eraindre parmi nous les
« hons citoyens , amis de la Iiberté, en voyant
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« la hache trembler daos nos mains, et un
« peuple, des le premier jour de sa liberté,
« respecter re souvenir de ses fers? Quelle ré
« publique voulez - vous établir au milieu de
« nos eombats particuliers et de nos faiblesses
« communes? ... Je ne perdrai jamais de vue,
« que l'esprit avec lequel on jugera le roi sera
« le méme que celui avec lequel on établira la
« république..... ' La mesure de votre philoso
« phie dans ce jugement , sera aussi la mesure
« de votre liberté dans la constitution l »

Il était pourtant des esprits qui, moins fa
natisés que Saint-Just , s'efforcaient de se pla
cer dans des rapports plus vrais, et táchaient
d'amener l'assemblée a considérer les choses
sous un point de vue plus juste. « Voyez, avait
« dit Rouzet (séance du 15 novembre h la.vé
« ritable situation du roi dans la constitution
« de J 79J. Il était placé en présence de la ·re":
« Piésentation nationale pour rivaliser .avec
« elle. N'était - il pas naturel qu'il cherchát a
« recouvrer le plus possible du pouvoir qu'il
« avait perdu? N'était-ce pas vous qui lui aviez
« ouvert cette !ice, et qui l'aviez appelé a. y
« lutter avec la puissance législalive? Eh bien!
« dans eette lice , il a été vaincu; iI est s~ul,

II désarmé , abattu aux pieds de vingt-cinqmil
« lions d'hommes, et .ces. ~Viflgt - pi~lq millions

lIT. :.u
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le d'hommes auraient l'inutile lácheté d'imrno
«ler le vaincu! D'ailleurs , ajoutait Rouzet ,
« cet éternel penchant a dominer, penchant
« qui remplit le cceur de tous les hommes,
« Louis XVI ne I'avait - il pas réprimé dans le
« sien, plus qu'aucun souverain du monde?
« N'a-t-il pas fait en 1789 un sacrifice volon
ti taire d'une partie de son autorité? N'a-t-il
« pas renoncé a une partie des droits que ses
« prédécesseurs s'étaient permis d'exercer?
« N'a-t-il pas abolí la servitude dans ses domai
« Íles?~N'a-t·il pas appelé. dans ses conseils les
« ministres philosophes, et jusqu'á ces empi
« riques que la voix publique lui désignait?
« N'a-t-íl pas convoqué les états-généraux, et
« rendu au tiers-état une partie de ses droits ?))

Faure , député de la Seine-Inférieure , avait
montré plus de hardiesse encore. Se rappelant
la conduite de Louis XVI, il avait osé en ré

veiller le souvenir. « La volonté du peuple ,
« avait-il dit, aurait pu sévir centre Titus, aussi
« bien que centre Néron, et elle" aurait pu lui
« trouver des crimes, ne fussent que ceux
« commis devant Jérusalem. Mais oú sont ceux
« que vous irnputez a Louis XVI? J'ai mis
« toute mon attention aux piéces lues contre
« lui; je- &y ai trouvé que la faiblesse d'un
\( ltomlI'lequi se laisse aller a toutes les espé-
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« rances qu'on lui donne de recou.vrer son an
« cienne autorité; et je soutiens que tous les
« monarques morts dans leur lit étaieat plus
« coupables que lui, Le hon Louis XII méme ,
« en sacrifiant en Italie cinquante mille Fran
« cais pour sa querelle particuliere , était mille
« fois plus criminel! Liste civile , véto, choix
« de ses ministres, femmes , parents , courti
« sans , voilá les séducteurs de Capet! et quels
« séducteurs! J'invoque Aristide.Épictete ; qu'ils
« me disent si Ieur fermeté eút tenn a de talles
« épreuves, C'est sur le cceur des débiles mor
« tels que je fonde mes príncipes ou mes er
« reurs.. Élevez·vous done a toute la grandeur
« de la souveraineté nationale; concevez tout
« ce qu'une telle puissance doit comporter de
« maguanimité. Appelez Louis XVI,non comme
« un eoupable , mais comme un Francais , et
« dites-lui : Ceux qui t'avaient jadis élevé sur
« le pavois, et nommé leur roi , tedéposent
« aujourd'hui : tu avais promis d'étre leur pére,
« et tu ne le fus pas..... Répare, par tes ver
« tus comme citoyen , la conduite que tu as
« tenue comme roí. »

Dans l'extraordinaire exaltation des esprits,
chacun était conduit a envisager la question
sous des rapporls différents. Fauchet , ce pré
tre constitutionnel qui s'était rendu célebre en

21.
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1759, pour avoir porté dans la chaire le lan
gage de la révolution, avait demandé si la so
ciété avait le droit de porter la peine de mort *.
ce La société , avait-il dit, a-t-elle le droit d'ar
« racher aun homme la vie qu'elle ne lui a pas
ce donnée? Sans doute elle doit se conserver;
« mais est-i1 vrai qu'elle ne le puisse que par
« la mort du coupable? Et si elle le peut par
ee d'autres moyens, n'a-t-elle pas le droit de les
« employer? Dans cette cause, ajoutait-il , plus
ce que dans aueune autre, cette vérité est sur
ce tout applicable. Quoi! c'est pour l'intérét
« publie, c'est pour l'affermissement de la ré
ce publique naissante que vous allez immoler
ce Louis XVI! Mais sa famille entiere mourra
« t·elle du rnéme coup qui le frappera lui-méme?
l( D'apres le systerne de l'héréditévun roi ne suc
ce cede-t-il pas immédiatement aun autre? Etes
" vous débarrassés, par la mort de Louis XVI,
ce des droits qu'une famille entiere croit avoir
ce re(,;us d'une possession de plusieurs siécles?
« La destruction d'un seul est done inutile. Au
ce contraire , laissez subsister le chef actuel qui
(e ferme tont accés aux autres ; laissez-le exis
ce ter avec la haine qu'iJ inspire atons les aris
ce tocrates pOllr ses incertitudes , ses conces-

" Séance du ] 3 novembre,
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« sions ; laissez-le exister avec sa réputation de
,{ faiblesse, avec l'avilissement de sa défaite, et
{( vous aurez moins a le craindre que tout au
« treo Laissez ce roí détróné errer dans le vaste
« sein de votre république, sans ce cortége
« de grancleur qui l'entourait; montrez corn
e bien un roi est peu de chose réduit a lui
({ méme ; témoignez nn profond dédain pour
{( le souvenir de ce qu'il fut, el ce souvenir ne
« sera plus acraindre; vous aurez donné une
« grande Iecon aux hommes; vous aurez faít
« pour la république, sa süreté et son instruc
« tion, plus qu'en versant un sang qui ne vous
« appartient pas. Quant au fils de Louis XVI,
« ajoute Fauchet, s'il peut devenir un homme,
« nous en ferons un citoyen, comme le jeune
« Egalité. Il combattra pour la république, el
« nous n'aurons pas peur qu'un seul soldat de
« la liberté le seconde jamais, s'il avait la dé
« menee de vouloir devenir run traitre a la pa
« trie. Montrons ainsi aux peuples que nous
« ne craignons rien; engageons-les a-nous imi
« ter; que tous ensemble ils forment un con
« gres européen, qu'ils déposent leurs souve
(e rains , qu'ils envoient ces étres chétifs trainer
{( leur vie ohscure le long des républiques, et
(e qu'ils leur donnent méme de petites pensions ,
« car ces étres-la sont si dénués de facultés.,
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« que le besoin méme ne leur appreudrait pas
« a gagner du pain! Donnez done ce grand
(,( exemple de l'abolition d'une peine barbare.
cc Supprimez ce moyen inique de l'effusion du
ce sang, et surtout guérissez le peuple du be
« soin qu'il a de le répandre. Táchez d'apaiser
ce en Iui eette soif que des hommes pervcrs
« voudraient exciter ponr s'en servir a boule
« verser la république. Songez que des hommes
« barbares vous demandentencore cent cin
c.< quante mille tetes, et qu'apres leur avoir ac
« cordé celle du ci-devant roí, vous ne pourrez
ce leur en refuser aucune. Empéchez des erimes
« qui agiteraient pour long-temps le sein de la
" république, déshonoreraient la liberté, ra
ce lentiraient ses progres , et nuiraient a l'accé
ce lération du honheur du mond-e. »

Celte discussion avait duré depuis le 13 j us
qu'au 30 novembre , et avait excité une agita
tion générale. Ceux dont le nouve] ordre de
choses n'avait pas entierement saisi J'imagina
tion , et qui conservaient quelque souvenir de
1789, de la bonté do monarque, de l'amour
qu'on lui porta, ne pouvaient eomprendre que
ce roí, tout-á-coup transformé en tyran, fút
dévoué a l'échafaud. En admettant méme ses
intelligences avec l'étranger, ils imputaient cette
faute asa faiblesse, ases entours , a cet invin-
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cible aroour du pouvoir hérédi taire, et l'idée
d'un supplice infame les révoltaít. Cependant
ils n'osaient pas prendre ouverteroent la dé
fense de Louis XVI. Le péril récent auquel
nous venions d'étre exposés par l'invasion des
Prussiens, l'opinion généralement répandueque
la cour était la cause secrete de cet envahisse
ment de nos frontieres , avaient excité une ir
ritation qui retorobaít sur l'infortuné menar
que, et contre laquelle on n'osait pas s'élever.
On se contentait de résister d'une maniere
générale contre ceux qui demandaient des ven
geances; on les peignaít comme des instiga
teurs de troubles, cornrne des septernbriseurs ,
qui voulaient couvrir Ia Franee de sang et de
ruines. Sans défendre nommément Louis XVI,
on demandait la modération envers les enne
mis vaincus. On se recommandait d'étre en
garde contre une énergie hypocritev qui , en
paraissant défendre la république par des sup
plices, ne cherchait qu'á l'asservir par la ter
reur, ou a la compromettre envers l'Europe.
Les girondins n'avaient pas encoré pris la pa.,
role. Onsupposait, plutót qu'on ne connaissait ,
leur opiníon, et la Montagne, pour avoir oc
casion de les accuser, prétendait qu'ils voulaient
sauver Louis XVI. Cependant ils étaient incer
tains dans cette Cause. D'une part, rejetant

¿
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l'inviolahilité , et regardant Louis XVI comme
eompliee de l'invasion étrangere , de I'autre ,
érnus en présence d'une grande infortune, et
portés en toute occasion as'opposer a la vio
lence de leurs adversaires , ils ne savaient que)
parti prendre , et ils gardaientun silence équi
vaque et menaeant.

Une autre question agitait en ce moment
les esprirs , et ne produisait pas moins de trou
bles que la préeédente : c'était cel!e des sub
sistances, qui avaient été une grande cause de
discorde a toutes les époques de la révolution .

.On a déja vu combien d'inquiétudes et de
peines elles avaient causé aBailly et a Necker,
pendant les premiers temps de J 78~} Les me
mes difficultés se présentaient plus grandes en
core a la fin de 1792, accompagnées des mou
vements les plus dangereux. La suspensión du
eommerce pour tous les objets qui ne 500t
pas de premiere nécessité, peut bien faire souf
frir .l'industrie , et a la longueagir sur les
c1asses ouvriéres; mais quand le blé , premier
aliment , vient a manquer, le trouhle et le dé
sordre s'ensuivent immédiaternerrt. Aussi l'an
eienne poliee avait-elle rangé le soindes sub
sistances au rang de ses attributions , comme
un des objets qui intéressaient le plus la tran
quillité publique.
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Les hlés ne manquaient pas en 1792; mais
la récolte avait été retardée par la saison , et en
outre le baltage des grains avait été différé par
le défaut de bras. Cependant la plus grande
cause de disette était ailleurs, En 1792 comme
en 1789, le défaut de súreté , la crainte du pil
lage sur les routes, et des vexations dans les
marchés, empéchaient les fermiers d'apporter
leurs denrées. On avait crié aussitót a l'acca
parement. On s'était élevé surtout coutre ces
riches fermiers qu'on appelait des aristocrates,
et dont les fermages trop étendus devaient ,
disait-on , étre divisés. Plus on s'irritait eontre
eux, moins ils étaient disposés a se montrer
dans les marchés , et plus la diserte augmen
tait. Les assignats avaient aussi contribué a la
produire. Beaucoup de fermiers, qui ne ven
daient que pour amasser , ne voulaient pas
accumuler UIl papier variable, et préféraient
garder leurs grains. En outre, eomme le blé
devenait chaque jour plus rare et les assignats
plus abondants, la disproportion entre le signe
et la chose s'était constamment accrue, et le
renchérisserneut augmenlait d'une maniere de
plus en plus sensible. Par un accident ordinaire
dans toutes les disettes, la prévoyance étant
éveillée par la crainte , chacun voulait faire des
approvisionnements; les familles, les munici-
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palités, le gouvernement, faisaient desachats
considérahles , et rendaient ainsi la denrée en
core plus rare et plus chere. A Paris surtout,
la municipalité commettait un ahus tres-grave
et tres-ancien : elle achetait des blés dans les
départements voisins, et les .vendait au-des
sous du prix, dans la double intention de
soulager le peuple et de se populariser encore
davantage. JI résultait de cela, que les mar
ehands, écrasés par la rivalité , se retiraient du
marché, el que la population des campagnes,
attirée par le bas prix, venait absorber une
partie des suhsistances rassemblées a grands
Erais par la police. Ces mauvaises mesures,
inspirées par de fausses idées économiques et
par une ambition de popularité excessive,
tuaient le commerce, nécessaíre surtout a
París, oú il faut accumuler sur un petit- espace
une quantité de grains plus grande que nulle
autre part. Les causes de la disette étaient done
tres-multipliées : d'abord la terreur des fer
miers qui s'éloignaient des marchés, le ren
chérissement provenant des assignats, la fu
reur de s'approvisionner, et enfin l'intervention
de la municipalité parisienne , qui troublait le
commerce par sa puissante eoneurrence.

Dans des difficultés pareiUes, il est facile de
deviner quel parti devaient prendre les dcux
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classes d'hommes qui se partageaient la souve
raineté de la France. Les esprits violents qui
avaient jusqu'ici voulu écarter toute opposi
tion en détruisant les opposants; qui , ponr
ernpécher les conspirations , avaient immolé
tons ceux qu'ils suspectaient de leur étre con
traires , de tels esprits ne concevaient, ponr
terminer la disette, qu'un moyen, c'était tou
jours la force. IIs voulaient qu'on arrachát les
fermiers a ieur inertie , qu'on les obligeát a se
rendre dans les marchés , que la ils fussent
contraints de vendre leurs denrées a UIl prix
fixé par les communes; que les grains ne quit
tassent pas les lieux , et n'allassent pas s'accu
muler dans les greniers de ce qu'on appelait les
accapareurs. lis demandaient done la présence
forcée des commercants dans les marchés, la
taxe des prix on maaimum , la prohibition de
toute circulation, enfin l'obéissance du com
merce a leurs désirs , non par I'attrait ordinaire
du gain , mais par la crainte des peines et de
la mórt,

Les esprits modérés désiraient au contraire
qu'on laissát le commerce reprendre son cours,
en dissipant les craintes des fermiers, en les
Iaissant libres defixer leurs prix, en leur pré
sentant l'attrait d'un échange libre, sur el

avantageux, en permettant la circulation d'un
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département a l'autre, pour pouvoír secourir
ceux quí ne produísaient pas de blé, Ils pros
crivaient ainsi la taxe, les prohibitions de tonte
espece , et réclamaient avec les économistes
l'entiére liberté du commeree des grains, dans
I'étendue de la France. D'apres l'avis de Barba
roux , assez versé dans ces matieres , ils deman
daient que I'exportation a l'étranger CUt sou
mise a un droit qui augrnenterait quand les
prix vicndraient as'élever , et qui rendrait ainsi
la sortie plus difficile quand la présence de la
denrée serait plus nécessaire, Ils n'admettaient
l'intervention administrative que pour I'éta

blissement de certains marchés , destines aux
cas extraordinaíres. Ils ne voulaíent ernployer
la sévérité que contre les perturbateurs qui

violenteraient les fermiers sur les routes ou
dans les marchés; ils rejetaient enfin l'em
ploi des chátirnents a l'égard du commeree,
car la crainte peut étre un moyen de répres
sion, mais elle n'est jamáis un moyen d'ac
tíon; elle paralyse, mais elle u'anime pas les
hommes.

Quand un partí devient maitre dans un état,
il se fait gouvernement, et bientót forme les
vceux et contracte les préjugés ordinaires de
tout gouvernement; il veut a tout prix faire
avancer toutes choses, el employer la force
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eomme moyen universel. C'est ainsi que les ar
dents amis de la liberté avaient pour les sys
temes prohibitifs la prédileetion de tous les
gouvernements, et qu'ils trouvaient pour ad
versaires eeux qui, plus modérés , voulaient
no," seulement la liberté dans le but, mais dans
les moyens, et réclamaient süreté pour leurs
ennemis, lenteur dan s les formes de la justiee,
et liberté ahsolue du eommeree.

Les girondins faisaient done valoir tous les
systérnes imaginés par les esprits spéculatifs
contre la tyraunie administrative; mais ces
nouveaux éeonomistes, au lieu de rencontrer,
comme autrefois, un gouvernement honteux
de lui-méme , et toujours condarnné par l'opi
nion, trouvaient des esprits enivrés de I'idée du
salut publie, et qui croyaient que la force em
ployée pour ce but n'était que l'énergie du
bien.

Cette discussion amenait un autre sujet de
graves reproches : Roland accusait tous les
jours la eommune de malverser dans les subsis
tances, et de les faire reuchérir a Paris, en
réduisant les prix par une vaine ambition de
popularité. Les montagnards répondaient a
Roland, en l'aeeusant Iui-méme d'abuser de
sommes considérables , affeetées a son minis
tére pour l'achat des grains, d'étre le chef des
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accapareurs, et de se faire le véritable dicta
teur de la France , en s'emparant des subsis
tances.

Tandis que pour ce sujet on disputait dans
l'assemblée , on se révoltait dans certains dé
partements, et particulierement dans celui
d'Eure-et-Loir. Le peuple des campagnes, ex
cité par le défaut de pain, par les instigations
des curés , reprochait a la convention d'étre la
cause de tous ses maux; et tandis qu'il se plai
gnait de ce qu'elle ne voulait p<ts taxer les grains,
ill'accusait en méme temps de vouloir détruire
la religion. C'est Cambon qui était cause de ce
dernier reproche. Passionné rOUI' les éeono
mies qui ne portaient pas sur la guerre, il
avait annoncé qu'on supprimerait les frais du
culte, et que ceux qui uoudraient la messe la
paieraient. Aussi les insurgés ne manquaient
pas de dire que lareligion était perdue , et , par
une contradiction singuliere , ils reprochaient
a la convention, d'une part la modération en
matiére de subsistances, et de I'autre la violence
a l'égard du culte, Deux mernbres , envoyés
par I'assemblée , trouverent aux environs de
Courville un rassemblement de plusieurs mille
paysans, armés de fourches et de fusils de
chasse, et ils furent obligés, sous peine d'étre
assassinés , de signer la taxe des grains. IIs y
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consentirent, et la convention les désapprouva.
Elle déclara qu'ils auraient dü mourir, et abolit
la taxe qu'ils avaient signée. On envoya la force
armée pour dissiper les rassemblements. Ainsi
commencaient les troubles de I'Ouest , par la
misere et l'attachement au culte,

Sur la proposition de Danton, l'assemblée,
ponr apaiser le peuple del'Ouest , déclara que
son intention n'était pas d'abolir la religion ;
mais elle persista a repousser le maximum.
Ainsi, ferrne encore au milieu des orages, et
conservant une suffisante liberté d'esprit , la
majorité conventionneIle se déclarait ponr la
liberté du coinmerce contre les systemes prohi
bitifs. Si on considere done ce qui se passait
dans les armées, dans les administrations, dans
leprocés de Louis XVI, on yerra un specracle
terrible et singulier. Les hommes ardents s'exal
tent, et venlent recomposer en entier les ar
mées et les administrations ponr en écarter les
tiédes ou les snspects; ils veulent employer la
force contre le commeree ponr l'empécher de
s'arréter , et déployer des vengeances terribles
pour effrayer tout ennemi. Les hommes mo
dérés, au contraire, craignent de désorganiser
les armées en les renouvelant , de tuer le com
merce en usant de contrainte, de soulever. les
esprits en employant la terreur ; mais leurs ad-
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versaires s'irritent méme de ces craintes , et
s'exaltent d'autant plus dans le projet de tout
renouveler, de tout forcer, de tout punir. Tel
était le speetacle donné en ce moment par le
coté gauche eontre le coté droit de la conven
tion ,

La séance du 30 avait été fort agitée par les

plaintes de Roland centre les fautes de la muni
cipalité , en matiere de subsistances, et par le
rapport des cornmissaires envoyés dans le dé
partement d'Eure-et-Loir. Tout se rappeIle a la
fois quand on cornmence le compte de ses maux.
D'une part, on avait rappelé les massacres.Tes
écrits incendiaires, de l'autre , les incertitudes,
les restes du royalisme, les lenteurs opposées a
la vengeance nationale. Marat avait parlé et ex
cité une rumeur générale. Robespierre prend la
parole au milieu du bruit , et vient proposer,
dit-il , un moyen plus puissant que tous les au
tres pom' rétablir la tranquillité publique , un
moyen qui ramenera au sein de l'assemhlée I'im
partialité et la concorde, qui confondra les en
nemis de la conveu tiou natiouale, qui imposera
silence a tous les libellistes , a tONS les' auteurs
de placards, et déjouera leurs calomnies. 
Quel est , s'écrie- t-on, quel estce moyen? 
Robespierre reprend : « C'estde condamner de
,( main le tyran des Francais a la peine de ses
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« crimes, et de détruire ainsi le point de rallie
c( ment de tous les conspirateurs. Aprés-demain
« vous statuerez sur les subsistances , et le jour
« suivant vous poserez les bases d'une consti
« tution libre. ))

Cette maniere tout a la fois ernphatique et
astucieuse d'annoncer les moyens de salut , et
de les faire, consister dans une mesure com
battue par le coté droit , excite les girondins,
et les oblige a s'expliquer sur la grande ques
tion du proces. « Vous parlez du roi , dit Buzot;
« la faute des troubles est aceux qui voudraient
« le remplacer, Lorsqu'il sera temps de s'ex
« pliquer sur son sort, je saurai le faire avec
« la sévérité qu'il a méritée ; mais il ne s'agit
« pas de cela ici; il s'agit des troubles, el ils
« viennent de l'auarchie; l'anarchie vient de
« l'inexécution des lois. Cette inexécution sub
« sistera tant que la eonvention n'aura rien fait
« pour assurer l'ordre. )) Legendre succede aus
sitót a Buzot, conjure ses collegues d'écarter
toute personnalité, de ne s'occuper que de la
chose publique et des séditions qui, n'ayant
d'autre objet que de sauver le roi, cesseront
quaud il ne sera plus. Il propose done a l'as
semblée d'ordonner que les opinions préparées
sur le proces soient déposées sur le bureau ,
imprirnées , distribuées a tous les membres, et

In. 2~
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qu'on déeide ensuite si Louis XVI doit étr«

jugé, sans perdre le temps aentendre de trap
longs discours. Jean-Bon-Saint-André s'écrie
qu'il n'est pas mérne besoin de ces questions
préliminaires, et qu'ilue s'agit que de pronoll
cer sur-le-champ la condamnation et la forme
du supplice. La convention décrete enfin la pro
position de Legendre, et l'impression de tous
les discours. La discussion est ajo !I rnée au 3 dé
cembre.

Le 3, on réclame de toutes parts la mise en
cause, la rédaction de l'acte d'aecusation, el la
déterrnination des formes d'apres lesquelles le
preces doit s'instruire, Robespierre demande la
parole, et quoiqu'il eút été décidé que toutes

les opinions seraient imprirnées et non lues , il
obtient d'étre enteudu, paree qu'il voulait par
ler, non sur le preces, mais contre le preces lui
mérne , et pour une condarnnation sans juge
mento

Il soutient qu'instruire un proces, c'est ou
vrir une délibération ; que permettre de délibé
rer , e'est permettre le doute , et une solutiou
mérne favorable á l'aecnsé. 01', mettre le crime
de Louis XVI en probleme , c'est accuser les
Parisiens, les fédérés, tous les patriotes enfin
qlli out fait la révolution du ro aOLJt, e'est ab
soudre Louis XVI, les nristocrates , les puis-
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sanees étrangeres et leurs manifestes ; c'est en
HU mot , déclarer la royauté innocente et la
république coupable.

« Voyez aussi, continue Robespierre, quelle
« audace ont acquise les ennemis de la liberté
« depuis que vousavez proposé ce doute 1Dans
( le mois d'aoút dernier, les partisans du roi se
« cachaient. Quiconque eút osé entreprendre
( son apologie, eút été puni comme un traitre...
« Alljourd'hui, ils relevent impunément un
« front audacieux ; aujourd'hui, des écrits iriso
« lents inondent Paris el les départements; des
( hommes armés et appelés dans ces murs 11
« votre insu , contre les lois , ont fait retentir
1( cette cité de cris séditieux , et demandent I'im
« puniré de Louis XVI! Il ne vous reste plus
« qu'a ouvrir eette enceinte aceux qui briguent
« déjá l'honneur de le défendre! Que dis-je! au
« jourd'hui, Louis partage les mandataires du
« peuple J On parle pour 011 contre lui ! Il Y a
« deux mois, qui eút pu soup~onner qu'ici ce
t( serait une question s'il était inviolable? Mais ,
« ajoute Robespierre, depuis que le citoyen
« Pétion a présenté comme une question sé
(( rieuse , el qui devait étre traitée apart, celle
« de savoir si le roi pouvait étre jugé, les doc
« trines de l'assemblée constituante ont reparu
C( ici. Ocrirnel óhontel la tribunedupeuple fran-

22.
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« cais a retenti du panégyríquede Louis XVI!
« Nous avons entendu vanter les vertus et les
« bienfaits du tyran! Tandis que nous avons en
« la plus grande peine pour arracher les moil
« lenrs citoyens al'injustice d'une décision pré
« cipitée , la cause scule du tyran est tellemenl
« sacrée , qn'elle ne pellt étre ni assez longuc
« ment ni assez librement discutée! Si nous en
« croyons ses apologistes, le proces durera plu
« sieurs mois : il atteindra l'époque du prin
« temps prochain, oú les despotes doivent nous
« livrer une attaque générale. Et queIle car
« riere ouverte aux eonspirateurs! quel aliment
« donné al'intrigue el a l'aristocrntie'l

« Juste ciel ! les hordes féroces el Il despotismo
« s'apprétent adéchirer de nouveau le sein de
« notre patrie au nom de Louis XVI! Louis
« combat encore contre 001lS du fond de sa
« prison, et l'on doute s'il est coupable , s'il est
« permis de le traiter en ennemi! On demande
« quelles sont les lois qui le condamnent! On
( invoque en sa faveur la constitution L..... La
« constitution vous défendait ce que vous avez
« fait; s'il ne pouvait étre puni que de la dé
« chéance , vous ne pouviez la prononcer sans
« avoir instruit son proces ; vous n'aviez poínt
« le droít de le retenir en prison; il a celui de
'{ rlemander des domnwges et intéréts et son
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« élargissement: la constitution vous condam
(( ne ; aUez aux pieds de Louis iuvoquer sa dé
(( menee! »

Ces déclamations pleines de .fiel, qui ne
renfermaient ríen que Saint-Just n'eút déja
dit , produisirent eependant une profoude
sensation sur l'assemblée, qui voulnt statuer
séance tenante. Robespierre avait demandé
qne Louis XVI fut jllgé sur-le-charnp ; cepen
dant plusieurs membres et Pétion s'obstiné

rent a proposer qu'avant de fixer la forme du
jugement, on prononcát au moins la mise-en ju
gement; cal' e'était la, disaient-ils , un pré!imi
naire indispensable, quelque célérité qu'on
voulút mettre dans eette procéclure. Rohes
pierre veut parler eneore, et semble exiger la
parole; mais on s'irrite de son insolence, et
on lui interdit la tribune. L'assemblée rend
enfin le décret suivant :

ce La eonvention nationale déclare que
(e Louis XVI sera jugé par elle. » (3 déeembre. )

Le 4, on met en discussion les formes du
proceso Buzot, qui avait entendu beaueoup
parler de royalisme, réclame la parole pour
une motion d'ordre; et poul' écarter , dit-il ,
tout soupcon , il demande la peine de mort
contre quiconque proposerait en Franee le
rétahlissement de la royanté. Ce sont la des
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moyens que prennent souveut les partis pOllr
prouver qu'ils sont ineapables de ee dont 011

les aeeuse. Des applaudissements n o '11l)J'eIIx

accueillent cette inutile proposition; mais les
moutagnards , qui, dans leur systeme , n'au
raicnt pas dú l'empécher , s'y opposent par hu

meur, et Bazire demande a la eombattre. On
crie aua: voix ! aua: voix! Philipeaux s'unis
sant a Bazire, propose de ne s'occupcr que de
Louis XVI, et de te~ir une séance perrna
nente jusqu'á ce qu'il ait été jugé. On demande
alors ~uel intérét porte les opposants a re
pousser la proposition de Buzot, cal' il n'est
personne qui puisse regretter la royauté.
Lejeune réplique que c'est remettre en ques
tion ee qui a été déeidé en abolissant la royauté.
« Mais , dit Rewbel, il s'agit d'ajouter une dis
( position pénale au décret d'abolition; ce n' est

( done pas remettre en question une chosc
« déja déerétée. » Merlin , plus maladroit que
ses prérlécesseurs , veut un amendement, et
propose de mettre une exception a l'applica
tion de la peine de mort, dans le cas oú la
proposition de rétab/ir la royauté serait faite
dans les assemblées primaires.-A ces mots,des
cris s'élevent de toutes parts. Voila , dit-on , le

mvstere découvert! On veut un roi,mais sorti
oes assemblées primaires , de ces asscmblécs
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d'oú se sont élevés Marat, Robespierre et Dan
ton. - Merlin cherche a se justiíier en disant
qu'il a voulu rendre hommage a la souverai
ncté du peuple. On lui impose silence en le
traitant de roya liste , et on propose de le rap
peler a l'ordre. Guadet alors, avec une mau
vaise foi que les hommes les plus honrrétes

apportent quelquefois dans une discussion en
venimée, soutient qu'il faut rcspecter la li
berté des opinions , a laquelle on doit d'avoir
découvert un secret important, et quí donne la
clef d'une grande machination.-ccL'assemblée,
dit-il , ne doit pas regretter d'avoir entendu
cet amendement, qui lui démontre qn'un nou
veau despotisme doit succéder an despotisme
détruit , et on doit remercier Merlín, Ioin de
le rappeler a l'ordre.» Une explosion de mur
mures couvre la voix de Guadet. Bazire, Mer
lín, Bobespierre, crient a la calomnie 7et il est
vrai que le reproche de vouloir substituer un
roí plébéien au roí dé troné , était aussi absurde
que celui de fédéralisme adressé aux giron
dins, L'assemblée decrete enfin la peine de
mort contre quiconque voudrait rétablir en
France la royauté, sous quelque denomina
tion que ce puisse étre,

On revient amé formes du proces et a la
proposition d'une séance permanente. Robes-
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pierre demande de nouveau que le jugement
soit prononcé sur -Ie - champ, Pétion , victo- .
rieux encore par l'appui de la majorité , fait
décider que la séance ne sera pas permanente,
ni le jugement instantané, mais que' l'assem
hlée s'en occupera tous les jours , et toute af
faire cessante, de onze a six heures du soir.

Les jours suivanrs furent employés ala lec
ture des pieces trouvées chez Laporte, el
d'autres trouvées plus récemment au chatean
dans une armoire secrete, que le roi avait fait
construire dans l'épaisseur d'une muraille. La
porte en était en fer, d'oú elle fut connue de
pnis sous le nom d'armoire de fer. L'ouvrier,
employé ala constrnire , la dénonca aRoland ,
qui, ernpressé de vérifier le fait , eut l'impru
dence de s'y rendre précipitamment, sans se
faire accompagner de témoins pris dans l'as
semblée , ce qui donna lieu a ses ennemis de
dire qu'il avait soustrait une partie des papiers.
Roland y trouva toutes les piecesrelatives aux
communications de la cour avec les émigrés
et avec divers mernbres des assemblées, Les
transactions de Mirabeau y furent connués , ct
la mémoire du grand orateur allait étre pros
crite, lorsqu'a la demande de Manuel, son
admirateur passionné, on chargea le comité
d'instruction publique de faire de ces docu-
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ments un plus ample examen *. On nornma
ensuite une eommission pour faire , d'aprés ces
piéees , un acte éuonciatif des faits imputes a
Louis XVI. Cet acte énoneiatif, une fois ré
digé, devait étre approuvé par l'assemblée.
Louis XVI devait -ensuite comparaitre en per
sonne a la barre de la convention , et étre in
terrogé par le président sur cbaque article de
I'acte énonciatif. Aprés sa comparution , deux
jours lui étaient accordés pour se défendre, et
le lendemain de sa défense , le jugement de
vait étre prononeé par appel nominal. Le pou
voir exécutif était chargé de prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer la tran
quillité publique pendant la translation du roí
a l'assemblée. Ces dispositions avaient été dé
crétées le 9.

Le 10, l'aete énonciatif fut présenté a l'as
semblée, et la comparution de Louis X VI fut
arrétée pour le lendemain .I I déeembre.

Ce monarque infortuné aIlait done eompa
raitre en présenee de la convention nationale ,
el y subir un interrogatoire sur tous les actes

• Cette révélation cut licu dans la séance du 5 décem
breo On voulait briser immédiatement le buste de Mira
heau, et ordonner que ses cendres fussent enlevées du
Pantheon ; mais 011 se contenta ce jour-Iá de voiler son
huste.
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de son regne, La nouvelle du preces et de
l'ordre de cornparution avait pénétré jusqu'a
Cléry , par les secrets moyens de correspon
(lance qu'il s'était ménagés au dehors, et il ue
l'avait transmise qu'en trernblant a cette fa
mille désolée. N'osant la donner au roi lui
mérne , il la communiqua a M'" Élisabeth, et
lui apprit en outre que pendant le proces la
commune avait résolu de séparer Louis XVI
de sa famille. Il convint avec la princesse d'un
moyen de correspondre pendant cette separa
tion; ce moyen consistait dans J'envoi d'un
mouchoir que Cléry, destiné a rester aupres
du roi, devait faire par-venir aux princesses si
Louis XVI était malade, Voilá tout ce que les
malheureux prisonniers avaient la prétention
de se communiquer les uns aux autres, Le roí
fut averti par sa sceur de sa prochaine com
parution, et de la séparatiou qu'on devait Iui
{aire subir pendant le proceso 11 recut cette
nouvelle avec une parfaite résignation, et se
prépara a subir, avec fermeté eette scéne dou
Íoureuse,

La eommune avait ordonné que des le 1 J

au matin, tous les eorps administratifs seraient
en séance, que toutes les sections seraient ar
mées , que la garde de tous les lieux publies,
caisses , dépóts , etc., serait augmentée de deux
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ceuts hommes par poste, que des réserves
nornbreuses seraient placées sur divers points ,
avec une forte artillerie, et qu'une escorte d'é
lite accompagnerait la voiture,

Des le 11 au matin , la générale aIlnonl]a
dans Paris cette scene si triste et si nouvelle.
Des troupes nombreuses entouraicnt le Tem
pie, el le bruit des armes et des chevaux ar
rivait jusqu'aux prisonniers , qui feignaient
d'ignorer la cause de cette agitation. A neuf

heures du matin , la famille, suivant l'usage,
se rendit chez le roi , pour y déjeuner. Les
officiers municipaux , plus vigilants que ja
mais , empéchaient par leur préscncc le moin
dre épanchement. Enfin on les sépara. Le roí
demanda en vain qu'on lui laissát son fils en
core quelques instants. Malgré sa priere , le
jeune enfant lui fut enlevé , et il demeura seul
environ deux heures. Alors le maire de París,
le procureur de la eommune arriverent , et luí
comrnuniquerent I'arrét de la convention qui
le mandait a sa barre sous le norn de Louis
Capel. - Capet , reprit le prince , est le nom
de I'un de mes ancétres , et n'est pas le míen.
Il se leva ensuite , et se rendit dans la voiture
du maire, qui I'attendait. Six cents hommes
d'éfite cntouraient la voiture. Elle était précé
deo de trois pie ces de canon et suivie de trois
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autres. Une nombreuse cavalerie formaÍt l'a
vant-garde et l'arriere-garde. Une foule im
mense contemplait en silence ce triste cortége ,
ct souffrait cette rigueur comme elle avait
souffert si long-temps celles de l'ancien gon
vernement. Il y eut quelques cris, mais fort
rares, I ..e prince n'en fut point ému, et s'en
tretint paisiblement des objets qui étaient sur
la route. Des qu'on fut rendu aux Feuillants ,
on le déposa dans une salle, en atteodant les
ordres de l'assemblée.

Pendant ce temps on faisait diverses mo
tions relativement a la maniere de recevoir
Louis XVI. On proposait qu'aucune pétition
ne pút étre entendue, qu'aucun député ne pút
prendre la parole, qu'aucun signe d'improba
tion ou d'approbation ne püt étre donné au
roi. ({ II faut, dit Legendre, l'effrayer par le si
Ience des tombeaux.» Un murmure condamna
ces paroles cruelles. Défermont demanda qu'on

. disposát un siége pour l'accusé. La proposition
fut trouvée trop juste ponr étre mise aux voix,
et on playa un siége ala barre. Par une vanité
ridicule, Manuel proposa de discuter la ques
tion a l'ordre du jour, pOllr n'avoir pas l'air
de ne s'occuper que du roi, düt-on , ajouta-t-il,
le faire attendre a la porte. On se mit donc á
discuter une loi sur les émigrés.
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Santerre annonce enfin l'arrivée de LouisXVl.
Barreré est présideut. (( Citoyens, dit-il , I'Eu
(( rope vous regarde. La postérité vous jugera
(( avec une sévérité inflexible; conservez done la
(( dignité et l'impassihilité qui conviennent ades
(( juges, Souvenez-vous du silence terrible qui
« aeeompagna Louis , ramené de Varennes. j)

Louis parait a la barre vers deux heures et
dcmie. Le maire et les génél'aux Santerre et
Witteugoffsont it ses cótés, Un silence profoncl
n~gne <fans I'assemblée. La dignité de Louis, sa
contenance tranquille, dans une aussi grande
infortune, touchent tout le monde. Les députés
du milieu sont émus. Les girondins éprouvent
un profond attendrissement. Saint-Just, Robes
pierre , Marat, sentent défaillir eux- mérnes leur
Ianatisrne , et s'étonnent de trouver un homme
dans le roí dont ils demandeut le supplice.

- Asseyez-vous, dit Barrere a Louis, el
répondez aux questions qui vont vous étre
adressées. Louis s'assied , et entend la lecture
de l'acte énonciatif, article par article. La, toutes
les fautes de la cour étaient rappelées el rendues
personnelles a Louis XVI. On lui reproehait
l'interruption des séances le 20 juin 1789, le
lit de justice lenu le 23 du rnéme mois, la
conspiration aristocratique déjouée par l'insur
rection el 11 I!l j uillet , le repas des gardes-cl 11-
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eorps, les outrages faits ala cocarde nationale ,
le refus de sanctionner la déclaration des droits,
ainsi que les divers articles constitutionnels ,
tous les faits en fin qui manifestaient une nou
velle conspiration en octobre, et qui furent
suivis des sceues du 5 et 6; les discours de ré
conciliation qui avaient suivi toutcs ces scenes ,
et qui promettaient un retour qui n'était pas
sincere; le faux serment prété ala fédération du

14 juillet; les menées de Talon et de Mirabeau
pour opérer une contre - révolution; l'argent
donné pour corrompre une foule de députés ;
la réunion des chevaliers du poignard le2.8 fé
-vrier J 791 ; la fuite a Varennes; la fusillade du
Charnp-de-Mars , le silence gardé sur la conven
tiou de Pilnitz ; le retard apporté ala promul
gation du décret qui réunissait Avignon él la
France; les mouvernents de Nimes, Montauban ,
Mende , Jalles ; la continuation de paie accor
dée aux gardes-du-corps émigrés et a la garde
constitutionnclle licenciée ; la correspondance
secrete avec les princes émigrés; l'insuffisance
des armées réunies sur la frontiere ; le refus de
sanctionner le décret pour le camp de vingt
mille hommes; le désarmement de toutes les
places forces ; I'annonce tardive de la marche
des Prussiens , l'organisation de eompagnies
secretes dans l'intérienr de Paris ; la revue des
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Suisses el des tl'onpes qui formaient la garnisoll
du cháteau le matin du 10 aoút; le doublement
de cette garcle; la convocation du maire aux
Tuileries ; enfin l'effusion du sang qui avait été

la suite de ces dispositions militaires.
Si ron n'admettait pas comme naturel le re

gret de son ancienne puissanee, tout dans la
conduite du roi pouvait étre tourné ,a crime ;
cal' sa eonduite n'était qu'un long regret, mélé
de quclques efforts timides pour reeonvrer ce
qu'il avait perdu. Achaque article le président
s'arrétait en disant : Qa'avez-vous arépondre P
Le roi, répondant tonjours d'une voix assurée,
avait nié une partie des faits , rejeté I'autre
partie sur ses ministres, et s'était appuyé cons
tamment sur la constitution , de laqueIle il assu
rait ne s'étre jamais écarté. Ses réponses avaient
toujours été mesurées. Mais a eette interpella
tion , Vous avez fait couler le sang du peuple au
ro aotlt , 11 s'écria d'une voix forte :Non, Mon-
. , .,

sieur , non, ce n est pas mm.
On lui montra ensuite toutes les pieces , et,

usant d'un respectable privilége , il refusa d'cn
avouer une partie , et il contesta l'existence de
l'armoire de fer.Cette dénégation produisit un
eífet défavorable , et elle était irnpolitique , cal'
le fait était démontré. Il demanda ensuite une
copie de I'acte d'accusation ainsi que des pieces ,
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et un conseil pour l'aider dans sa défense.
Le président lui signifia qu'il pouvait se re

tirer. On lui fit prendre quelque rafraichisse
ment dans la salle voisine , et , le faisant remon
ter en voiture, on le ramena au Temple. Il y
arriva a six heures et demie , et son premier
soin fut de demander a revoir sa famille; on le
lui refusa , {m disant que la commune avait 01'

donné la séparation pendant la durée de la pro
cédure. A huit heures et demie, lorsqu'on lui
annonca le moment du souper, il demanda de
nouveau aembrasser ses enfants. Les ornbrages
de la commune rendaient tous les gal'diens
harbares, et on lui refusa encare eette conso
lation.

Pendant ce temps l'assernblée était livrée au
tumulte, par suite de la demande d'un conseil
que Louis XVI avait faite. Treilhard , Pétion
insistaient avec force pour que cette demande
fút accordée : Tallien , Billaud-Vareunes , Cha

hot , Merlin, s'y opposaient, en disaut qu'on
allait encore différer le jugement par des chi
canes. Enfin l'assemblée accorda un couseil.
Une députation fut chargée d'aller l'apprendre
á Louis XVI, et de Iui demander sur qui tom
berait son choix. Le roí désigna Target, 011 a
son défaut Tronchet , et tous deux s'il était
possible. JI demanda en mitre qu'on lui c1oIJ-
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nát de l'enere, des plumes et du papier, poul'
travailler a sa défense , et qu'on lu1 permit de
voir sa famille. La convention décida sur-le
champ qu'on luí donnerait tont ee qui était
nécessaire pour écrire, qu'on avertirait les deux
défenseurs dont il avait fait choix , qu'il lui se
rait permis de communiquer librernent avec
eux, et qu'il pourrait voir sa famille.

Target refusa la cornrnission dont le char
geait Louis XVI, en donnant pour raison que
depuis 1785 il ne pouvait plus se livrer a la
plaidoirie. Tronchet écrivit sur-le-champ qu'il
était prét a accepter la défense qui lui était
confiée ; et, tandis qu'on s'occupait adésigner
un nouveau conseil, on recut une lettre écrite
par un eitoyen de soixante-dix ans , par le vé
nérahle Malesherbes , ami et eompagnon de
Turgot , et le magistrat le plus respecté de la
France. Le noble vieillard écrivait au prési
dent ; « J'ai été appelé deux fois au conseil de
« celui qui fut mon maitre, dans le temps que
« cette fonction était ambitionnée par tout le
« monde; je lui dois le méme service lorsque
« c'est une fonction que bien des gens trou
(e vent dangereuse. »

Il priait le président d'avertir Louis XVI qu'il
était prét a se dévouer a sa défense.

Beaucoup d'autres citoyeus firent la mérne
lII. 2.3



354 RÉVOLUTION FRA.N~AISE.

offre, et on en instruisit le roí. Il les remercia
tous, et n' accepta que Tronchet etMalesherbes.
La commune décida que les deux défenseurs
seraient fouillés jusque dans les endroits les
plus secrets, avant de pénétrer aupres de leur
client. La convention, qui avait ordonné la
libre communication, renouvela son ordre , et
ils purent entrer librement dans le Temple. En
voyant Malesherbes, le roi courut au-devant de
luí: le vénérable vieillard tomba a ses pieds
en fondant en larmes. Le roi le releva, et ils
demeurérent long-temps embrassés. Ils com
mencerent aussitót a s'occuper de la défense.
Des commissaires de l'assemblée apportaient
tous les jours au Temple les pieces , et avaient
ordre de les communiquer, sans jamais s'en
dessaisir. Le roi les compulsait avec beaucoup
d'attention, et avec un calme qui chaque fois
étonnait davantage les commissaires.

La seule consolation qu'il cut demalldée ,
celle de voir sa famille , ne lui était point accor
dée , malgré le décret de la convention. La com
mune, y mettant toujours obstacle , avait de
mandé le rapport de ce décret. - Vous aurez
beau l'ordonner, dit Tallien a la convention ,
si la commune ne le veut pas , cela ne sera pas.
Ces insolentes paroles exciterent un grand tu
multe. Cependant l'assemblée, modifiant son
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déeret, ordonna que le roi pourrait. avoir ses
deux enfants aupres de lui, mais a condition
que les enfants ne retourneraient plus aupres
de leur mere pendant tout le procés, Le roí,
sentant qu'ils étaient plus néeessaires a leur
mere, ne voulut pas les lui enlever, et se sou
mit acette nouvelle douleur avec une résigna
tion qu'aucun événement ne pouvait altérer.

A mesure que le procés s'avancait , onsen
tait davantage l'importanee de la question, Les
UIIS comprenaient que procéder par le régi
cide envers l'ancienne royauté , c'était s'engager
dans un systeme inexorable de vengeances et
de cruautés , et déclarer une guerre a mort a
rancien ordre des choses ; ils voulaient bien
abolir cet aneien ordre des choses, mais ils ne
voulaient pas le détruire d'une maniere aussi
violente. Les autres au contraire désiraient
cette guerre a mort, qui n'adrnettait plus ni
faiblesse ni retour, et creusait un abime entre
la monarchie et la révolution. La personne du
roi disparaissait presque dans cette immense
question, et on n'examinait plus qu'une ehose,
savoir s'il fallait ou ne fallait pas rompre en
tierement avec le passé par un acte éclatant
et terrible. On ne voyait que le résultat, et on
perdait de vue la victime sur laquelle allait
tomher le coup.
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Les girondins, constants a poursuivre les
jacobins , leur rappelaient sans cesse les crimes
de septembre, et les présentaient comme des
anarchistes qui voulaient dorniner la conven
tion par la 'terreur , et immoler le roi pour le
remplacer par les triumvirs. Guadet réussit
presque a les expulsor de la convention, en
faisant décréter que les assemblées electorales
de toute la France seraient convoquées ponr
confirmer ou révoquer leurs députés. Cette pro
position décrétée et rapportée en quelques
minutes avait singulierement effrayé les jaco
bins. D'autres circonstances les inquiétaient
bien plus encoré. Les fédérés continuaient
d'arriver de toutes parts. Les municipalités
envoyaient une multitude d'adresses dans les
quelles, en approuvant la .républiqne et en
félicitant l'assemblée de l'avoir instituée , elles
condamnaient les crimes et les exces de l'anar
chie. Lesesociétés affiliées reprochaient tou
jours a la société-mére d'avoir daos son sein
des hommes de sang qui pervertissaient la mo
rale publique, et voulaient attenter ala süreté
de la convention. Quelques-unes reniaient leur
mere, déclaraient ne plus vouloir de l'affilia
tion, e~ annoncaient qu'au premier signal elles
voleraient a Paris pour soutenir l'assemblée.
Toutes dernandaient surtout la radiation de
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Marat , et quelques-unes celle de Robespierre
lui-méme.

I ...cs jacobins désolés avouaientque l' opinion
se corrompait en Franee; ils se recomman
daient de se tenir unis , de ne pas perdre de
temps pour écrire dans les provinces, et éclairer
leurs freres égarés; ils aecusaieut le traitre Ro
land d'arréter leur correspondance , et d'y subs
tituer des écrits hypocrites qui pervertissaient
les esprits. lis proposaient un don volontaire
ponr répandre les Lons écrits, et particuliére
ment les admirables discours de Rohes¡ierre,
et ils cherchaient les moyens de les faire par
venir malgré Roland, qui violait , disaient-ils ,
la liberté des postes. Cependaut ils convenaient
d'une ehose, c'est que Marat les compromettait
par la violence de ses écrits; et il fal1ait, sui
vant eux , que la société-mere apprit ala France
quelle différence elle mettait entre Marat , que
son tempérament enflammé emportait au-delá
des bornes , et le sage, le vertueux Robespierre,
qui, toujours dans la véritable limite, vonlait
sans faiblesse, mais sans exagération, ce '-'111i
était juste et possible. Une forte dispute s' était
engagée sur ces deux hommes. On avait re;.
connn que Marat était une tete forte et hardie ,
rnais trop emportée. n avait été utile , disait-

t on , a la cause un peuple, mais Hile savait pas
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s'arréter. Les partisans de Marat avaient ré
pondu qu'il ne croyait pas nécessaire d' exé
cuter tout ce qu'il avait dit, et qu'il sentait
mieux que personne le terme oú il fallait s'ar
réter, lis citaient diverses paroles de lui. Marat
avait dit : « Ji ne faut qu'un. Marat dans la
f'( république.s-s- Je demande le plus pour ob
cc tenir le moins. - Ma main sécherait plutót
« que d'écrire , si fe crorais que le peuple e~

« cutdt ti la lettre tout ce que je lui conseille.
« - le surfais au peuple , paree que je sais
« qu'il me marchande. » Les tribunes avaient
appuyé cette justification de Marat par leurs
applaudissements, Pourtant la société avait ré
solu de faire une adresse, dans laquelle, décri
vant le caraetere de Marat et de Robespierre,
elle montrerait quelle différence elle faisait
entre la sagesse de l'un et la véhémence de
l'autre ", Apres cette mesure, on en propasa
plusieurs autres, et surtout on se prornit de
demandercontinuellement le départ des fédérés
pour la {rontiere. Si on apprenait en effet que
I'armée de Dumouriez s'affaiblissait par la dé
sertion, les jacobins s'écriaient que le renfort
des fédérés lui était indispensable. Marat écri
vait que depuis plus d'un an on retenait les

• Voyezla note 6 a la fin du 4e volume.
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volontaires qui étaient partis les premiers, et
qu'il était temps de les remplacer par ceux
qui séjournaient a Paris ; on venait d'appren
dre que Custine avait été obligé d'abandonner
Francfort , que Beurnonville avait inutilement
attaqué l'électorat de Treves , el les jacobins
soutenaient que, si ces deux généraux avaient
eu avec eux les fédérés qui rernplissaient inu

tilement la capitale , ils n'eussent pas essuyé cet
échec.

Les di verses nouvelles de l'inutile tentative
de Beurnonville et de l'échec de Custine avaient
singulierement agité I'opinion. Elles étaient fa
ciles a prévoir , cal' ~rnonville, attaquallt
par une mauvaise sais~, et sans moyens suf
fisants , des positions inabordables, Be pouvait
réussir ; et Custine , s'ohstinant a ne pas re
culer spontanément sur le Rhin , pour ne pas
avouer sa témérité , devait infailliblement étre
réduit a une retraite aMayence. Les malheurs
p~lics sont pour les partís une occasion de
reproche. Les jacobins, qui n'aimaient ras les
généraux suspects d'aristocratie , déclarnerent
centre eux , et les accuserent d' étre feuillants
et girondius. Marat ne manqua pas de s'élever
de nouveau contre la fureur des conquétes ,
qu'il avait, disait-il , toujours blámée , et qui
n'était qu'une ambition déguisée des généraux
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pour arriver a un degré de puissance redou
tableo Robespierre, dirigeant le reproche selon
les inspirations de sa haine , soutint que ce
n'était pas les généraux qu'il .fallait accuser,
mais la faction infame qni dominait l'assem
blée, et le pouvoir exécutif. Le perfide Roland,
l'intrigant Brissot, les scélérats Louvet, Gua
det, Vergniaud, étaient les auteurs de tous
les maux de la France. 11 demandait a étre le
premier assassiné par eux; mais il voulait avant
tout avoir le plaisir de les dénoncer. Dumou
riez et Custine , ajoutait-il, les connaíssaient
et se gardaient bien de se raoger avee eux :
mais tout le monde le\craignait, paree qu'ils
disposaient de 1'01', des places et de tons .les
moyeos de la république. Leur intention était

de l'asservir, et pour cela ils enchainaient tous
les vrais patriotes, ils ernpéchaient le dévelop
pement de leur énergie, et exposaient ainsi la
France a étre vaincue par ses ennemis. Leur
intention était prineipalement de détruire la
soeiété des jacobins, el de poignarderqnieonque
aurai t le eourage de résister, - ee Et pour moi,
s'écriait Robespierre, moi je demande a étre
assassiné par Roland! ') (Séance des Jacobins du
J 2 décembre.í

Cette haine furiboude , se communiquant a
toute la société , la soulevait comme une mer
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orageuse. On se promettait un combat amort
contre la faction; on repoussait d'avance toute
idée de réeoneiliation, et comme il avait été
question d'un nouveau projet de transaction,
on s'engageait arefuser a jamais le baiser La
mourette.

Les mérnes scenes se reproduisaient dans
l'assemblée pendant le délai qui avait été ac
cordé a Louis XVI pOllr préparer sa défense.
On ne manquait pas d'y répéter que partout
les royalistes menacaient les patriotes , et ré
pandaient des pamphlets en faveur du roi.
Thuriot proposa un moyen, e'était de punir de
mort quiconque méfjterait de rompre l'unité
de la république ou d'en détacher quelque
partie. C'était la un décret eontre la fable du
fédéralisme , c'est-a-dire contre .les girondins.
Buzot se háte de répondre par un autre projet
de décret , et demande I'exil de la famille d'Or
léans. Les partís échangent les faussetés, et se
vengent des calomnies par d'autres ealomnies.
Tandis que les jaeobins accusaient les giron
dins de fédéralisme , eeux-ci reprochaient aux
premíers de destiner le duc d'Orléans au treme,
el de ue vouloír immoler Louis XVI que pour
rendre la place vacante.

Le due d'Orléans existait aParis, s'efforeant
en vain de se faire oublier dans le sein de la
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convention. Cette place sans doute ne lui con
venait pas au milieu de furieux démagogues;
mais oú fuír? En Enrope, l' émigration l'atten
dait , et les outrages, peut-étre méme les sup
piices , menacaient ce parent de la royauté quí
avait répudié sa naissance et son rango En
France, il s'efforcait de cacher son rang sous
les titres les plus humbles, et il se nommait
Égalité. Mais il restait l'ineffacable souvenir
de son ancíenne existence , et le témoignage
toujours présent de ses immenses richesses.
A moins de prendre les haillons, de se rendre
méprisable aforce de cynisme, comment échap
per aux soupcons? Dans les rangs girondins, il
eút été perdu des le premier jour, ettous les
reproches de royalisme qu'on leur faisait eus
sent été justifiés, Dans ceux des jacobins, il
avait la violence de París pour appui ; mais il
ne pouvait pas échapper aux accusations des
girondins, et c'est ce qui lui arriva en effet.
Ceux-ci , ne lui pardonnant pas de se ranger
avec leurs ennemis , supposaient que, pour se
rendre supportabIe, il prodiguait ses trésors
aux anarchistes, et leur fournissait le secours
de sa puissante fortune.

L'ombrageux Louvet crayait mieux, et s'ima
ginait sincerement qu'il nourrissait toujours
l'espoir de la royauté. Sans partager cette opi-
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nion , mais pour combattre la sortie de Thuriot
par une autre, Buzot monte a la tribune. « Si
ce le déeret proposé par Thuriot doit ramener
« la confiance, je vais, dit-il , vous en propaser
« un qui ne la raménera pas moins, La manar
« chie est renversée , mais elle vit encare dans
« les habitudes, dans les souvenirs de ses an
a ciennes créatures, Imitons les Romains; ils
e( out chassé Tarquín et sa famille: eomme eux,
« chassons la famille des Bourbons. Une partie
« de eette famille est dans les fers , mais il en
« est une autre bien plus dangereuse, paree
« qu'elle fut plus populaire, c'est celle d'Or
a Iéans, Le buste d'Orléans fut promené dans
« París; ses fils , houillants de courage, se dis
(1 tinguent dans nos armées, et les merites
« méme de eette famille la rendent dangereuse
« paur la liberté. Qu'elle fasse un dernier sa
ee crifiee a la patrie en s'exilant de son sein ;
« qu'elle aille porter ailIeurs le malheur d'avoir
« approché du tróne , et le roalheur plus grand
« encore de porter un noro qui nous est odieux,
« et dont J'oreille d'un homme libre ne peut
« manquer.d'étre hlessée. )) Louvet succédant
a Buzot , et s'adressant a d'Orléans lui-méme ,
lui cite l'exil volontaire de Collatin , et l'engage
a l'imiter. Lanjuinais rappelle les élections de
París dont Égalité fait partie, et qui se firent
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sous le poignard de la, faction anarchique; il
rappelle les efforts qu'on a tentés pour norn
mer ministre de la guerre un chancelier de la
maison d'Orléans , l'influence que les fils de
eette famille ont acquise dans les armées; et ,
par toutes ces raisons, il demande le bannis
sement des Bourbons. Bazire , Saint-Just , Cha
bot s'y refusent, plutót par opposition aux
gil'ondins que par intérét pour d'Orléans. Ils
soutiennent que ee n'est pas le moment de sé
vil' eontre le seul des Bourbons qui se soit
loyalement eonduit envers la nation; qu'il faut
d'aborrl punir le Bourbon prisonnier, faire en
suite la constitution , et qu'apres on s'occupera
des citoyens devenus dangereux; qu'au reste,
envoyer d'Orléans hors de Franee, c'est I'en
voyera. la mort, et qu'il faut au moins ajourner
cette cruelle mesure. Néanmoins le hannisse
ment est décrété par acclamation. Il ne s'agit
plus que de décider l'époque du baunissement
en rédigeant le déeret.-Puisque vous employez
l'ostraeisme eontre Égalité, dit Merlín, em
ployez-Ie eontre tous les homrnes dangerenx,
el tout d'abord je le demande eontre le pouvoir
exécutif. - Contre Roland ! s'écrie A:lbitte. 
Contre Roland et Pache 1 ajoute Barrere , qui
sont devenus une cause de division parmi nous.
Qu'ils soientbannis l'un et I'autre du ministerc,
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ponr nous rendre le calme et l'union. - Ce
pendant Kersaint craint que I'Angleterre ne
profite de cette désorganisation du ministere
pour nous faire une-guerre désastreuse , comme
elle fit en 1757, lorsque d'Argenson et Machan
furent disgraciés.

Rewhel demande si on peut hannir un re
présentant du peuple , et si Philippe Égalité
n'appartient pas a ce titre a la nation qui l'a
nommé. Ces diverses observations arrétent le
mouvement des esprits, On s'interrompt, on
revient, et san s révoquer le décret de bannis
sement contre les Bourhons, on ajourne la
discussion a trois jours, pour se calmer, et
pour réfléehir plus múrement ala question de
savoir si on pouvait bannir Égalité, et destituer
sans danger les deux ministres de l'intérieur
et de la guerreo

Apres cette discussion, on devine quel dé
sordre dut régner dans les sections, ala com
mune et aux Jacohins. On cria de toutes parts
a l'ostracismc, et les pétitious se préparerent
pour la reprise de la discussion. Les trois jours
écoulés, la discussion recommenca ; le maire
vint a la tete des sections demander le rap
port du décret, L'assemblée passa al'orclre du
jour apres la lecture de l'adresse; mais Pétion,
voyant quel tumulte excitait cette question , en
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demanda l'ajournement apres le jugement de
Louis XVI. Cette espece de transaction futadoptée, et on se jeta de nouveau sur la victime contre laquelle s'acharnaient toutes les
passions. Le célebre proces fut done aussitótrepris,
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CI-IAPITRE VII.

Continuation du procés de Louis XVI. Sa défense. - Dé
bats tumultueux ala eonvention. - Les girondins PI'O
posellt l'appel au peuplc; opinion du député Salles;
discours de Robespierre; discours de Vergniaud. 
Position des questions. - Louis XVI est Melaré cou

pable et condamné a mort, sans appel au pcnple et
sans sursis a l'exécution. Détails sur les débats et les
votes émis. - Assassinat dn député Lepclletier Saint
Fargeau. AgitatioIl daos Paris, - Louis XVI fait ses
adieux asa famille; ses dcrniers moments dans la prison
et sur l'échafaud.

LE temps accordé aLouis XVI pour préparer
sa défense était apeine suffisant pour compul
ser les immenses matériaux sur lesquels elle
devait étre établie. Ses deux défenseurs deman
derent as'en adjoindre un troisiéme , plus jeune
etplus actif , qui rédigerait et prononcerait la
défense , tandis qu'ils en chercheraient et pré-
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pareraient les moyens. Ce jeune adjoint était
l'avocat Deseze , qui avait défendu Besenval
apres le r4 juillet. La convention, ayant ac
cordé la défense, ne refusa pas un nouveau
conseil, et M. Deseze cut, comme Malesherbes
et Tronchet , la faculté de pénétrer au Temple.
Une eommission y portait tous les jours les
pieces , les montrait a"Louis XVI, qui les re
cevait avee beaueoup de sang-froid , et comme
si ce procés eüt regardé un autre , disait un
rapport de la commune. 11 montrait aux corn
missaires la plus grande politesse, et leur fai
sait servir a manger quand les séances avaient
été trop longues. Pendant qu'il s'occupait ainsi
de son proces , il avait trouvé un moyen de
correspondre avec sa famille. 11 écrivait au
moyen du papier et des plumes qu'on lui avait
donnés pour travailler a sa défense , et les
prineesses tracaient leur réponse sur du papier
avee des piqúres d'épingle. Quelquefois on
pliait les billets dans des pelotons de fi1 , qu'un
gar¡;on de l'offiee, en servant les repas, jetait
SOtlS la table; .quelquefois on les faisairdes
cendre par une fiee1le d'un étage a un autre.
Les malheureux prisonniers se donnaient ainsi
des nouvelles de leur san té , et trouvaient une
grande consolation aapprendre qu'ils n'étaient
point malades.
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Enfin M. Deseze avait terminé sa défense en
y travaillant nnit et jour, Le roi lui fit re
trancher tout ce qui était trop oratoire , et
voulut s'en teni.. a la simple discussion des
moyens qu'il avait a faire valoir. Le 26, a neuf
heures et dernie du matin, toute la force ar
mée étaít en monvement pour le conduire du
Temple aux Feuillants, avec les mérnes pré
cautions et dans le mérne ordre que lors de
sa prerniére cornparution. Monté dans la voi
ture du maire , il s'entretint avec lui pendant
le trajet avec la méme.tranquillité que de cou

turne; on parla de Séneque , de Tite-Live , des
hópitaux ; il adressa mérne une plaisanterie
assez fine aun des municipaux , qui avait dans
la voiture le chapean sur la tete. Arrivés aux
Feuillants , il montra beaucoup de sollicitude
pour ses défenseurs , il s'assit a leurs cótés

dans l'assemblée, regarda avec beaucoup de
calme les bancs ou siégeaíent ses accusateurs
et ses juges, sembla rechercher sur Ieur visage
l'impression que produisait la plaidoirie de
M. Deseze , et plus d'une foís il s'entretint en
souriant avec Tronchet et' Malesherbes. 1/as
semblée accueillít sa défense avec un morne
sílence, et ne. témoigna aucune improbation.

Le défenseur s'occupa d'abord des príncipes
du droit .. et en second lien des faits imputés a

IIl. ~ '.
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Louis XVI. Bien que l' assemblée, en décidant
que le roi serait j ugé par elle, eút implicite
ment décrété que l'inviolabilité ne pouvait étre
invoquée, M. Deseze démontra fort bien que
rien ne pouvait limiter la défense, et qu'elle
clemeurait entiere , mérne apres le décret; que
par conséquent , si Louis jugeait l'inviolabilité
soutenable , il avait-la droit de le faire valoir.
IL fut d'abord obligé de reconnaitre la son ve
raineté du peuple; et , avec tous les défenseurs

de la coustitution de ] 791, il soutint que la
souveraineté , bien que maitresse absolue, pou
vait s'engager; qu'elle l'avait voulu al'égard de
Louis XVI, en stipulant Tinviolabilité ; qu'elle
n'avait pas voulu une chose absurde dans le
systeme de la monarchie ; que par conséquent
l'engagement devait étre exécuté; et que tous
les crimes possibles , le roi en eút-il commis,
ne pouvaient étre punis que de la déchéance.

Jl dit que sans cela, la constitution de 1791 se
rait un piége barbare tendu aLouis XVI,puis
qu'on lui aurait promis avec l'intention secrete
de ne pas tenir; que, si on refnsait a Louis
ses droits de roi , il fallait lui laisser au moins
ceux de citoyen, et il demanda oú étaient les
formes conservatrices que tout citoyen avait
droit de réclamer, telles que la distinction en
tre le jury d'accusation et celui de jugemcnt,
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la faculté de réeusation , la majorité des deux
tiers , le vote secret, et le silenee des juges
pendant que leur opioion se formait. Il ajouta ,
avec une hardiesse qui ne reneontra qu'un si
lence absolu ,qu'il cherchait partout des juges
et ne trouvait que des accusateurs. Il passa
ensuite a la discussion des faits , qu'il rang.ea
sous deux divisions , ceux qui avaient précédé
et ceux qui avaient suivi l'acceptation de l'acte
constitutionnel. Les premiers étaient couverts
par l'acceptation de cet acte, les autres par
l'inviolabilité. Cependant il ne refusait pas de
les discuter , et il le fit avec avántage, paree
qu'on avait amassé une foule de faits insigni
fiants, adéfaut de la preuve précise des intel
ligences avec l'étranger; crime dont on était

persuadé, mais dontla preuve positive manquait
encore. Il repoussa victorieusernent l'aecusatíon
d'avoir versé le sang francais au 10 aoút, Dans ce
jour, en effet, l'agresseur n'était pas LouisXVI,
mais le peuple. Il était légitime que Louis XVI,
attaqué , cherchát a se défendre, et qu'il prit
les précautions nécessaires.Les magistrats eux
mémes I'avaient approuvé , et avaient donné
aux troupes l'ordre forme! de repousser la force
par la force. Malgré cela, disait M. Deseze , le
roi n'avait pas voulufaire usage de cette au
torisation , qu'il tenait et de la nature et de la

2.!~
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Ioi , et il s'était retiré dans le sein du corps lé·
gislatif pour éviter toute eífusion de sango Le
combat qui avait suivi ne le regardait plus,
devait mérne lui valoir des actions de graces
plutót que des vengeance1O, puisque c'était sur
un ordre de sa main que les Suisses avaient
abandonné la défense du chateau et de leur
vie. Il y avait donc une crian te injustice a re
procher a Louis X VI d'avoir versé le sang
francais, et sur ce point il avait été irrépro
chable; il s'était montré au contraire plein de
délicatesse et de vertu.

Le défenseur termina par ces mots si courts ,
si justes, et les seuls oú il fut question des
vertus de Louis XVI.·

« Louis était monté sur le tróne avingt ans ,
({ et a vingt ans il donna sur le tróne l'exem-

. ({ ple des moeurs ; il n'y porta aucune faiblesse
« coupable ni aucune passion corruptrice; il
« y fut économe , juste, sévere , et il s'y mon
« tra toujours l'ami constant du peuple, Le
« peuple désirait la destruction d'un irnpót dé
({ sastreux qui pesait sur lui , il le détruisit : le
( peuple demandait I'abolítion de la servitude,
fe il cornmenca par l'abolir Iui-méme dans ses
« domaines : le peuple sollicitait des réformes
« dans la légisJation criminelle pour l'adoucis
( sement du sort des accusés , il fit ces réfor-
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« mes: le peuple voulait que des milliers de
« Francais , que la rigueur de nos usagesavait
« privés jusqu'alors des droits qui appartieu
« nent aux citoyens, acquissent ces droits ou les
« recouvrassent, illes en fit jouir par ses lois :
« le peuple voulut la liberté, et illa lui donna!
« Il vint mérne au-devant de Iui par ses sacri
t( fices , et cependant c'est au nom de ce méme
« peuple qu'on demande aujourd'hui..... Ci
« toyens , je n'acheve pas ..... je m'arréte de
« vant l'histoire : songez qu'elle jugera votre ju
« gement, et que le sien sera celui des siecles! »

Louis XVI, prenant la parole immédiatement
apres son défenseur, pronolH;a quelques mots
qu'il avait écrits. « On vient, dit-il , de vous
« exposer mes moyens de défense ; je ne les re
« nouvellerai point; en vous parlant peut-étre
« pour la derniere fois, je vous déclare que ma
« conscience ne me reproche rien, et que mes
« défenseurs vous ont dit la vérité.

( Je n'ai jamais craint que ma conduite fUl
« examinée publiquement; mais mon coeur esl
(( déchiré de trouver dans I'acte d'accusation
« l'imputation d'avoir voulu faire répandre le
« sang du peuple, es surtout que les malheurs
« du 10 aoñt me soient attribués ' '

( J'avoue que les preuves multipliées que j'a
el vais données dans lous les temps, de mon
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«. amour pour le peuple , et la maniere dont je
te m'étais toujours conduit , me paraissaient de
« voir prouver que je ne craignais pas de m'ex
(( poser pour épargner son sang, et éloígner a
(( jamais de moi une pareille imputation. »

Le président demande ensuite a Louis XVI
s'il ne lui reste plus ríen adire pour sa défense,
Louis XVI ayant déclaré qu'il a tout dit , le pré
sident luí annonee qu'il peut se retirer. Con
duit dans une salle voisine avee ses défenseurs,
il s'oceupe avec sollicitude du jeune Deseze ,
qui para'it fatigué d'une longue plaidoirie. Ra
mené ensuite en voiture, iI parle áVec la méme
~érénité a ceux qui l'escortent , et aerive RU

Temple a cinq heures,
A peine avait-il quitté la convention , qu'un

or~eviolents'y était élevé~ Les uns voulaient
qu'on ouvrit la discussion ; les autres se plai
gnant des délais éternels qn'on apportait a la
décision dece proces, demandaient sur-le cham p
l'appel nominal, endisant que dans tout tribu
nal, apres avoir 'OUl l'aecusé, on passait aux
voix. Lanjuinais nourrissait depuis lecommen
cement du preces une ind'¡gnatioll 'd{ue son ca
ractere impétueux ne luí peIi~ettait plus de
contenir. Il s'élance a la tribune , el au milieu
des eris qn'exeite sa présenee, il demande non
pas un délai ponr la discussion , mais l'annula-
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tiou rnéme de la procédure; il s'écrie que le
temps des hornmes féroces est passé, qn'il ue
faut pas déshonorer l'assemblée en lui faisaut
juger Louis XVI; que personue u'en a le droit
en France, et que l'assemblée particuliérernent
n'a aucun titre pour le faire; que si elle veut
agir comme corps politique, elle ne peut pren
dre que des mesures de súreté contre le ci-de
vant roí, mais que si elle agit comme tribunal,
elle est hors de tous les príncipes, cal' c'est faire
juger le vaincu par le vainqueur lui - méme ,

puisque la plupart des membres présents se
sont déclarés les conspirateurs du 10 aoüt, 

Au mot de eonspirateurs, un tumulte épouvan
table s'éleve de toutes parts. On crie ti l'ordre!
ti I'Abbaye! ti has de la triúune!- Lanjuinais
veut en vain justifier le mot de conspirateurs,
en disant qu'il doit étre pris ici dans un sens
favorahle , et que le 10 aoút fut une conspira
tion glorieuse: il contiuue au milieu du bruit,
et finit en déclaraut qu'il aimerait mieux périr
mille fois que de condamner, contre toutes les
lois , le tyran rnérne le plus abominable!

Une foule d'orateurs lui succedent , et le tu
multe ne fait que s'accroitre. On ne veut plus
rien entendre, on quitte sa place, on se mete,
on se forme pa¡- groupes, on s'injurie , on se
menace, et le président est obligé de se con-
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vrir. Apres une heure d'agitation, le calme se
rétablit enfin , et l'assemblée, adoptant l'avis
de ceux qui demandaient la discussion sur le
preces de Louis XVI, declare que la discussion
est ouverte, et qu'elle sera continuée, toutes
affaires cessantes, jusqu'a ce que I'arrét soit
rendu.

La discussion est done reprise le 27; la fonle
des orateurs déja entendus reparait a la tri
buue. Saint - Just s'y montre de non veau, La
présence de Louis XVI, humilié, vaincu , et se
rein encore dans l'infortune , a fait naitre que1
qlles objections dans son esprit. Mais il répond
a ces objections en appelant Louis un tyran
modeste et souple, qui a opprimé avec modes
tie, qui se défend avec modestie, et contre la
douceur insinueuse duquel il faut se prémunir
avec le plus grand soin. 11 a appelé les états-gé
néraux, mais c'était pour humilier la nohlesse
et régner en divisant ; aussi , quand il a vu la
puissance des états s'élever si rapidcment, il a
voulu la détruire. Au 14 juillet, aux 5 et 6 octo
bre, on l'a vu amasser secreternent des moyens
ponr aecabler le peuple; rnais chaque fois que
ses conspirations étaient déjouées par I'énergie
nationale, il feignait de revenir lui-rnéme , il
montrait de sa défaite et de la victoire du peuple
une joie hypocrite et qui n'était pas naturelle.
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Depuis , ne pouvant plus faire usage de la force,
il corrornpait les défenseurs de la liberté, il
complotait avec l'étranger, il désespérait les
ministres, dont l'un était obligé de lui écrire :
f/os relations secretes m'empéchent d'exécuter
les 'lois , et je me retire. Enfin il avait employé
tous les moyens de la plus profonde perfidie
jusqu'au 10 aoút , et maintenant encore il af
fectait une feinte douceur pour ébranler ses
juges et Ieur échapper.

C'est ainsi que les incertitudes si naturelles
de Louis XVI se peignaient dans un esprit vio
lent , quío voyait une perfidie furte et calculée
la oú il n'y avait que faiblesse et regrets du
passé. D'autres.orateurs succedent aSaint-Just,
et un attend avec impatience que les girondins
pl'ennent la parole. lis ne s'étaient pas pro
noncés encore , et il était temps qu'ils s'expli
quassellt. On a déja vu quelles étaient et Ieurs

incertitudes, et Ieurs dispositions as'émouvoir,
et leur penchant aexcuser dans Louis XVI une
résistance qu'ils étaient plus capables de corn
prendre que leurs adversaires. Vergniaud con
vint devant quelquesarnis de l'attendrissement
qu'il éprouvait. Sans étre aussi touchés peut
étre , les autres étaient tOI1S disposés a s'inté

resser ala victime ; et , dans cette situation , ils
imaginerent un moyen qui décele Ieur érnotion
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ct l'embarras de leur position : ce moyen était

l'appel au peuple. Se décharger d'une respon
sabilité dangereuse, et rejeter sur la nation le
reproche de barbarie si le roi était condamné,

011 celui de royalisme s'il était absous, tel était
le but des girondins, et c'était un acte de fai
blesse. Puisqu'ils étaient touchés ala vue de la
profonde infortune de Louis XVI, ils devaient
avoir le courage de le défendre eux-rnérnes , et
ils ne devaient pas provoquer la guerre civile
en renvo.yant aux quarante - q uatre milJe sec
tions qui partageaient la France , une questiou
qui allait infailliblement mettre tOU5 les partís
en présence, et soulever les passions les plus
furieuses. Il fallait se saisir fortement de l'au
torité , avoir le courage d'en user soi-mérne ,

sans se décharger sur la multitude d'un soin
dont elle était incapable , et qui eút exposé le
pays aune confusion épouvantable. Ici, les gi
rondins donnerent a leurs adversaires un avan
tage immense, en les autorisant a répandre

qu'ils fomentaient la guerre civile, et en faisant
snspecter leur eourage et leur franchise. Aussi
ne manqua-t-on pas de dire chez les jacobins,
que ceux qui voulaient absoudre Louis XVI
étaient plus frailes et plus .estimables que ceux
qui voulaient en appeler an peuple. Mais telle
est I'oedinaire conduite des partis modérés : se
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conduisant ici comme aux 2. et 3 septembre,
les girondins hésitaientase compromettre pour
un roí qu'ils regardaient comme un ennemi ,
et qui, dans leur persuasion , avait voulu les
détruire par le fer étranger; cependant, émus
a la vue de cet ennemi vaincu , ils essayaíent
de le défendre, ils s'indignaient de la violence
commise a son égard, et ils faisaient assez pour
se perdre eux-mémes, sans faire assez pour le
sauver..

Salles, celui de tous qui se prétait le mieux
aux imaginations de Louvet, et qui mérne le
surpassait dans la supposition de complots ima
ginaires, Salles proposa et soutint le premier
le systeme de l'appel au peuple , dans la séance
du ?7' Livrant atout le bláme des républicains
la conduite de Louis XVI; et avouant qu'elle
méritait toute la sévérité qu'on pourraít dé-.
ployer, il ttt ohserver cependant que ce n'était
point une vengeance, mais un grand aete de
polítique que l'assernhlée devait exercer ; il sou
tint donc quec'était sous le point de vue de
i'intérét public , que la question devait étre ju
,gée. Or, dans les deux cas , de I'absolution et
de Ia condamnation , il voyait des 1noonvénicnts
-énormes, L'absolution serait une cause éter
tlIeHe de disoorck, etIe roi deviendrait le point
de ralliement de t~us les 'partis. L~ '$ouve1ll1,r
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de ses attentats serait constamment rappelé a
l'assemblée ponr lui reprocher son indulgence :
cette impunité serait un scandale public qui
provoquerait peut-étre des révoltes populaires,
et qui servirait de prétexte atous les agitateurs.
Les hommes atroces qui avaient déjá boule
versé l'état par leurs crimes, ne manqueraient
pas de s'autoriser de cet acte de c1émence pour
commettre de uouveaux attentats , cormne ils
s'étaient autorisés de la lenteur des tribunaux
pour exécuter les massacres de septemhre. De
toutes parts, enfin, on accuserait la convention
de n'avoir pas eu le cOllrage de terminer tant
d'agitations, et de fonder la république par un

\ exemple énergique et terrible.
Condamné, le roi léguerait a sa famille

toutes les prétentions de sa race , et les légne
rait a des freres plus dangereux, parce qu'ils
étaient moins déconsidérés par leur faiblesse,
Le peuple ne voyant plus les crimes , mais le
supplice, viendrait peut-étre as'apitoyer sur le
sort du roi , et les factieux trouveraient encere
dans cette disposition uu moyen de l'irriter
contre la convention nationale. Les souverains
de l'Europe gardaient un morne silence , dans
l'attente d'un événement qu'ils espéraient de
voir soulever une indignation géllérale; mais
des que la tete du roi serait tornbée, tous.
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profitant de ce prétexte, fondraient ~ la fois
sur la France ponr la déchirer. Peut-étre alors
la France, aveuglée par ses souffrances , repro
cherait a la convention un acte qui lui aurait
valu une guerre cruelle et désastreuse.

Telle est , disait Salles, la funeste alternative
offerte ala convention nationale. Dans une si
tuation pareille, c'est ala nation elle-meme ase
décider , et a fixer son sort en fixant celui de
Louis XVI. Le danger de la guerre civile- est
chimérique , cal' la guerre civile n'a pas éclaté
en convoquant les assemblées primaires pour
nommer une convention qui devait décider du
sort de la France , et on ne parait pas la re
douter davantage dans une occasion tout aussi
grave, puisqu'on défere a ces mémes assem

blées primaires la sanction de la constitution.
On objecte vainement les longueurs et les dif
ficultés d'une nouvelle délibération dans qua

rante-quatre mille assemblées; cal' il ne s'agit
pas de délibérer , mais de choisir sans discus
sion entre les deux propositions présentées
par la conveution. On posera ainsi la question
aux assemblées primaires : Louis XVI sera-t-i]
puni de mort, on détenu jusqu'á la paix? Et
elles répondront par ces mots : détenu , ou mis
amort, Avec des courriers extraordinaires , la
réponse peut étre arrivée en quinze jours des
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extrémités les plus éloignées de la Franee.
Cette opinion avait été éeoutée avec des dis

positions tres-diverses. Serres, député des Hau
tes-Alpes, se retracte de sa premiere opiniou ,
qui était pour le jugement, et demande l'appel
au peuple. Barbaroux combat la j ustification de
Louis XVI, sans prendre de conclusions , cal'
il n'osait absoudre eontre le V~1l de ses com
mettants, ni eondamner centre celui de ses
amis. Buzot se prononce pour l'appel au peu
pie; toutefois il modifie l'opinionde Salles, et
demande que la convention prenne elle-méme
l'initiative en votant pour la mort, et en n'exi
geant des assemblées primaires que la simple
sanction de ce jugement. Rabaut Saint-Étienne,
ce ministre protestant déjá distingué par ses
talents dans la constituante , s'indigne de cette
eumulation de pouvoirs qu'exerce la eonven
tion. « Quant amoi, dit-il , je suis las de ma por
« tion de despotisme; je suis fatigué, harcelé,
« bourrelé de la tyrannie que j'exerce pour ma
« part, et je soupire apres le mament oú vous
« aurez créé un tribunal qui me fasse perdre
« les formes et la eontenanee d'un tyran ....
« Vous cherchez des raisons de politique ; ces
« raisons sont dans I'histoire ... Ce peuple de
« Londres, qui avait tant pressé le supplice du
« roi, fut le premier a maudire ses juges el a
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« se prosterner devant son successeur. Lorsque
« Charles II monta sur le treme, la ville lui
« donna un superbe repas, le peuple se livra
« a la joie la plus extravagante, et iI courut
( assister au supplice de ces memes juges que
« Charles imrnola depuis aux manes de son
« pere. Peuple de Paris, parlement de France,
« rn'avez-vous entendu? ... »

Faure demande le rapport de tous les décrets
portant la mise en jugement. Le sombre Robes
pierre reparait enfin, tout pIein de colere et
d'amertume. «Lui aussi , dit-il , avai t été touché
« et avait senti chancel el' dans son coeur la vertu
« républicaine , en présence du coupable humi
« lié devant la puissance souveraine, Mais la
« derniere preuve de dévouement qu'on devait
« ala patrie, e'était d'étouffer tout mouvement
« de sensibilité. » 11 répete alors tout ce qni a
été dit sur la eompétenee de la convention,
sur les délais éternels apportés a la vengeance
riationale , sur les ménagements gardés envers
le tyran, tandis qu'on attaque sans aucune es
pece de réserve les plus chauds amis de la li
berté; 11 prétend que cet appel au peuple n'est
qu'une ressource semblable acelle qu'avait ima
ginée Guadet, en demandant le scrutin épura
toire ; que cette ressource perfide avait pOllr
hut de remettre tout en question, et la dépu-
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tation actuelle , et le 10 aoüt , et la républiqne
elle-rnéme. Ramenant toujours la question a
Iui-rnéme et ases ennemis , il compare la situa
tion actuelle a celle de juillet 1791, lorsqu'il
s'agissait de juger Louis XVI pour sa fuite a
Varennes. Robespierre y avait joué un role im
portant. Il rappelle et ses dangers, et les ef
forts heureux de ses adversaires pour replacer
l ..ouis XVI sur le tróne , et la fusillade du
Champ-de-Mars qui s'en était suivie , et les
périls que Lonis XVI, replacé sur le tróne ,
avait fait courir a la chose publique. Il si
gnale perfidement ses adversaires d'aujourd'hui
eomme étant les mérnes que ses adversaires
d'autrefois ; ilse présente eomme exposé, et la
Franee avec lui , au méme danger qu'alors , et
toujours par les intrigues de ces fripons qui
s'appellent exclusivement les honnétes gens.
ce Aujourd'hui, ajoute Robespierre, ils se tai
( sent sur les plus grands intéréts de la patrie;
« ils s'abstienneut de prononcer leur opinion
« sur le dernier roi; mais leur sourde et per
« nicieuse activité procluit tous les troubles qui
(c agitent la patrie; et pour égarer la majorité

ce saine, mais souvent trompée, ils poursuivent
« les plus chauds patriotes sous le titre de mi
« norité factieuse. La minorité, s'écrie-t-il , se
« changea souvent en majorité , en éclairant les
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« assemblées trompées. La vertu fut toujours
« en minorité sur la terre! Sans cela la terre
II serait-elle peuplée de tYl'ans et d'esclaves P
« Hampden et Sidney étaient de la minorité,
« cal' ils expirerent sur un échafaud. Les Critias,
t( lesAnitus , les César, les Clodius, étaient de la
« majorité, mais Socrate était de la minorité ,
(( cal' il avala la cigué ; Caton étai t de la mino
(( rité , cal' il déchira ses entrailles, » Robes
pierre recommande ensuite le calme au peuple
ponr ótcr tout prétexte a ses adversaires , qui
présentent de simples applaudissements don
nés a ses. députés fideles ponr une rébellion.
« Peuple , s'écrie-t-il , gal'de tes applaudisse
« ments , fuis le spectacle de nos débats! Loin
« de tes yeux nous n'en comhattrons pas
( moios.» Il termine enfin en demandant que
Louis XVI soit sur-le-champ déclaré ooupable
et condarnné amort.

Les orateurs se succedent le 28, le 2.9, et
jusqu'au 31. Vergniaud prend enfin la parole
pour la premiere fois, et on écoute avec un
empressernent extraordinaire les girondins
s'exprimant par la bouche de leur plus grand
orateur , et rompant un silence dont Robes
pierre n'était pas le seul a les accuser.

Vergniaud développe d'abord le principe de
la souveraineté du peuple , et distingue les cas

IJI. 25
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oú les représentants doivent s'adresser a elle.
II serait trop long, trop difficile de recourir
aun grand peuple pour tous les actes légisJa
tifs; mais pour certains actes d'une haute im
portance, il en est tout autrement. La consti
tution, par exemple, a été d'avance destinée a
la sanction nationale. Mais cet objet n'est pas
le seul qui mérite une sanction extraordinaire.
Le j ugernent de Louis a de si graves caracteres,
soit par la cumulation depouvoirs qu'exerce
l'assemhlée , soit par l'inviolabilité qui avait
été constitutionnellement accordée au monar
que, soit enfin par les effets politiques qui
doivent résulter d'une condamnation , qu'on
ne saurait contester sa haute importance, et
la nécessité de le soumettre au peuple lui
rnérne. Apres avoir développé ce systeme ,
Vergniaud, qui réfute particulierement Robes
pierre , arrive enfin aux inconvénients poli ti
ques de l'appel au peuple , et touche atontes
les grandes questions' qui divisent les deux
partís.

Il s'occupe d'abord des discordes qu'on re
doute de voir éclater si on renvoie au peuple
la sanction du jugernent du roi. Il reproduit
les raisons données par d'autres girondins, et
soutient que si l'on ne craignait pas la guerre
civile en rénnissant les assemblées primaires
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pour sanctionner la constitution , il ne voyait
pas pourquoi on la redouterait en les réunis
sant pour sanctionner le jugement du roi.
Cette raison , souvent répétée , était de peu de
valeur, car la constitution n'était pas la vérita
ble question de la révolution; elle ne pouvait
étre que le réglement détaillé d'une institu
tion déja décrétée et consentie, la république.
Mais la mort du roí étant une question formi
dable, il s'agissait de savoir si, en procédant
par I,voix de mort contre la royauté, la ré
volution romprait sans retour avec le passé ,
et marcherait par les vengeances et une éner
gie inexorable au but qu'elle se proposait. 01',
sí une question aussi terrible divisait déja si
fortement la convention et Paris, il Y avait le
plus grand danger a la proposer encore aux
quarante - quatre mille sections du territoire
francais. Dans tous les théátres , dans toutes
les sociétés populaires, on disputait tumul
tueuserneat , et il fallait que la convention eút
la force de décider elle-méme la question , pour
ne pas la livrer a la France , qui l'eút peut
étre résolue par les armes.

Vergniaud, partageanta cet égard l'opinion
de ses amis, soutient que la guerre civile n'est
pas a craindre. Il dit que dans les departe
ments les agitateurs n'ont pas acquis la pré-

25.
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pondérance qu'une láche faiblesse leur a laissé
usnrper a Paris; qu'ils ont bien parcouru la
surface de la république , mais qu'ils n'y ont
trouvé partout que le mépris, et qu'on a donné
le plus grand exemple d'obéissance a la loi, en
respectant le sang impur qui coulait dans leurs
veines. Il réfute ensuite les craintes qu'on a
exprimées sur la véritable majorité qu'on a dit
étre cornposée d'intrigants, de royalistes, d'a
ristocrates; il s'éleve contre cette orgueilleuse
assertion , que la vertu était en minorité sur la
terreo « Citoyens, s' écrie-t-il, Catilina fut en mi
(e norité dans le sénat romain, et si cette mi
« norité eút prévalu, c'en était fait de Rome,
(e du sénat et de la liberté. Dans l'assemblée
« constituante, Maury, Cazales , furent en mi
(( norité, et s'ils avaient prévalu , c'en était fait
« de vous! Les rois aussi sont en minorité sur
« la terre; et pour enchainer les peuples, ils
« disent aussi que la vertu est en minorité!
« Ils disent aussi que la majorité des peuples
c( est composée d'intrigants auxquels il faut
(( imposer silence par la terreur, si ron veut
« préserver les ernpires d'un bouleversement
« général.»

Vergniaud demande si, pour faire unesma
jorité conforme aux ~ceuxde certains hommes,
ji faut employer le bannissement et la mort,
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changer la France en désert , et la livrer ainsi
aux conceptions de quelques scélérats.

Apres avoir vengé la majorité et la France,
il se venge lui-mérne et ses amis , qu'il montre
résistant toujours, et avec un égal courage, a
tous les despotismes, celui de la cour et celui
des brigands de septembre. Il les montre pen
dant la journée du 10 aoüt , siégeant au bruit
du canon du chateau , pronon<;ant la dé
chéance avant la victoire du peuple, tandis
que ces Brutus, si pressés aujourd'hui d'égor
ger les tyrans abattus , cachaient leurs frayeurs
dans les entrailles de la terre, et attendaient
ainsi l'issue du combat incertain que la liberté
livrait au despotisme,

Il rejette ensuite sur ses adversaires le re
proche de provoquer a la guerre civile. « Oui ,
(( dit-il, ils veulent la guerre civil e ceux qui,
( en préchant l'assassinat contre les partisans
« de la tyrannie, appliquent ce nom a toutes
( les victirnes que leur haine veut immoler;
l( ceux qui appellent les poignards sur les re
(( présentants du peuple, et demandent 1;1
« dissolution du gouvernement et de la con
« vention; ceux qui veulent que la minorité
« devienne arbitre de la majorité, qu'elle puisse
« légitimer ses jugements par des insurrec
« tions , et que les Catilina soient appelés a ré-
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« gner dans le sénat. IIs veulent la guerre ci

« vile, ceux qui préchent ces maximes dans
« tous les lieux publics, et pervertissent le
« peuple en accusant la raison de feuillan
« tisme , la justice de pusilIanimité, et la sainte
« humanité de conspiration.

« La guerre civile, s'écrie l'orateur , pour
« avoir invoqué la souveraineté du peuple l....
« Cependant en juillet 1791 vous étiez plus
« modestes, vous ne vouliez pas la paralyser
« et régner a sa place. Vous faisiez courir une
« pétition pour consulter le peuple sur le ju
« gement a rendre contre Louis revenu de
« Varennes! Alors vous vouliez de la souverai
« neté du peuple, et vous ne pensiez pas que
« I'invoquer pút exciter la guerre civile l Serait
« ce qu'alors elle favorisait vos vues secretes,
« et qu'aujourd'hui elle les contrarie?»

L'orateur passe ensuite a d'autres considera
tions. On a dit que I'assemblée devait montrer
assez de grandeur etde courage pour faire
exécuter elle-rnéme son jugement sans s'ap
puyer de l'avis du peuple. ce Du courage, dit
« il ; il en faIlait pour attaquer Louis XVI dans
« sa toute -puissance; en faut-il tant pour en
ce. voyer au supplice Louis vaincu et désarmé?
« Un soldat cimbre entre dans la prison de
« Marius pour \'égorger; effrayé a l'aspect de
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(( la victime, iI s'enfuit sans oser la frapper. Si
( ce soldat avait été membre d'un sénat, dou,
« tez-vous qu'il eút hésité avoter la mort du
« tyran? QueI courage trouvez-,:ous a faire un
( acte dont un láche serait capable? »

11 parle ensuite d'un autre genre de courage,
de celui qu'il faut déployer contre les puis
sanees étrangeres. ( Puisqu'on parle continuel
« lement, dit-il, d'un grand acte politique, il
« n'est pas inutile d'examiner la question 50US

« ce rapport. 11 n'est pas douteux que les puis
( sanees n'atteudent ce dernier prétexte pour
{( fondre toutes ensemble centre la France.
« On les vaincra sans doute; l'héroisme des
« soldats francais en est un sur garant : mais
« ce sera un sureroit de dépenses , d'efforts de
« tout genre. Si la guerre force ade nouvel1es
« émissions d'assignats, qui feront croitre dans
« une proportion effrayante le prix des denrées
« de premiere nécessité; si elle porte de nou
« vel1es et mortelles atteintes au commerce;
« si elle fait verser des torrents de sang sur le
.« contineut et sur les mers, quels si grands
« services aurez-vous rendus el l'humanité?
« Quelle reconnaissance vous devra la patrie
« pour avoir fait en son nom, et au mépris
« de sa souveraineté méconnue, un acte de
f( vengeance devenu la cause ou seulement le
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« pretexte d'événements si calamiteux ~ J'é
« carte , s'écrie I'orateur , toute idée de revers ,
« mais oserez-vous lui vanter vos services? 11
« n'y aura pas une famille qui n'ait apleurer ou
« son pere ou son fils; l'agricultenr manquera
( bientót de hras ; les ateliers seront aban
( donnés ; vos trésors écoulés appelleront de
( nouveaux impóts ; le corps social, fatigué
( des assauts que lui livreront au dehors les
« ennernis armés, au dedans les factions son
« levées, tombera dans une langueur mortelle.
( Craignez qu'au milieu de ces triomphes, la
« France ne ressemble á ces monumentsfameux

« qui, dans I'Égypte, ont vaincu le temps :
« l'étranger qni passe s'étoune de Ieur gran
« deur; s'il veut y pénétrer , qu'y trouve-t-il?

« Des cendres inanimées, et le silence des
« tombeaux. »

Apres ces craintes, il en est d'autres qui se
présentent encere al' esprit de Vergniaud; elles
lui sont suggérées par l'histoire anglaise, et par
la condnite de Cromwell, auteur principal , mais
caché, de la mort de Charles I'". Celui-ci , pous
sant toujours les peuples, d'abord contre le roi,
puis contre le parlement lui c méme , brisa en
suite son faible instrument, et s'assit au su
préme pouvoir. (l N'avez-vous pas, ajoute Ver
a. gniaud, n'avez-vous pas entendu , dans eette
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« enccinte et ailleurs, des hommes crier : Si le
« pain est cher, la cause en est au Temple;
({ si le numéraire est rare , si nos armées sont
( mal approvisionnées , la cause en est au l'em
« pie; si nous avons ti souffrir chaque jour
« du spectacle de l'indigence , la cause en est
e(au Temple!

« Ceux qui tiennent ce langage n'ignorent
« pas cependant que la cberté du pain, le dé
« fant de circulation dans les subsistances, la
« mauvaise administration dans les armées, et
« l'indigence dont le spectacle -nous afflige , ti en
« nent a d'autres causes que celles du Temple.
« Quels sont done leurs projets? Qui me garan
« tira que ces mérnes hommes qui s'efforcent
« continuellement d'avilir la convention, et qui
« peut-étre y auraient réussi si la majesté du pen
« pIe, qui réside en elle, pouvait dépendre de
« leurs perfidies; que ces mémes hornmes qui
{( proclament partont qu'une nouvelle révolu
« tion est néeessaire, qui font déclarer teUe ou
e( telle section en état d'insurrection perma
« nente , qui disent a la.commune que-Iorsque

. « la convention a snccédé a Louis 00, n'a fai t
« que changer de tyrans , et qu'il fant 'une
f( autre journée du 10 aoút; que ces mames
« hornmes qni ne parlent qne de complots.de
e( mort, de traitres , de proseriptions; qui pu-
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« blient dans les assemblées de section et dans
« leurs écrits qu'il faut nommer un défenseur
e a la république, qu'il u'y a qu'un chef qui
« puisse la sauver; quime garantira, dis-je, que
« ces mérnes hommes ne crieront pas, apres la
« mort de Louis, avec la plus grande violcnce :
« Si le pain est cher , la cause en est dans la
« convention ; si le numéraire est rare, si nos
« armées sont mal approvisionnées , la cause en
« est dans la conoention ; si la machine du gou
« vernement se traine avec peine, la cause en
« est dans la convention chargée de la diriger;
« si les calamités de la guerre se sont accrues
« par les déclarations de l'A ngleterre et de l'Es
«pagne, la cause en est dans la conoention , qui
(e a provoqué ces déclarations par la condam
« nation précipitée de Louis!

« Qui me garantira qu'a ces cris séditieux de
« la turbulence anarchigue ne viendront pas
« se rallier l'aristocratie avide de vengeance, la
« misere avide de changement, et jusqu'a la
« pitié , que des préjugés invétérés auront ex

« citée sur le sort de Louis? Qui me garantira
« que de cette ternpéte , oú l'on yerra ressortir
« de Ieurs repaires les tueurs du 2 septembre,
« on ne vous présentera pas tout couvert de
« sang, et comme un libérateur, ce défenseur ,
« ce chef qu'on dit étre si nécessaire? Un chef!
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« ah! si telle était leur audace , il ne paraitrait
« que pour étre al'instant percé de mille coups !
( Mais a quelles horreurs ne serait pas livré
(( Paris ; Paris , dont la postérité admirera le
( courage héroíque contre les rois, et ne con
« cevra jamais l'ignominieux asservissement a
« une poignée de brigands , rehut de l'espece
t( humaine , qui s'agitent dans son sein et le
« déchirent en tous sens par les rnouvements
« convuIsifs de leur ambition et de leur fureur !
« Qui pourrait habiter une cité oú régneraient
(( la terreur et la mort! Et vous, citoyens in
« dustrieux , dont le travail fait toute la richesse,
« et pour qui.les moyens de travail seraient dé
( truits , vous qui avez fait de si grands sacri
« fices ala révolution, et aqui l'on enleverait les
( derniers moyens d'existence, vous dont les
« vertus, le patriotisme ardent et la honne foi
« ont renda la séduction si facile, que devien
( driez-vous ? quelles seraient vos ressources?
« quelles mains essuieraient vos larrnes et por
( teraient des secours a vos familles déses
(( pérées?

«( Iriez-vous trouver ces faux amis , ces per
« fides flatteurs quí vous auraient précipités dans
« l'abime ? Ah! fuyez-Ies plutót ' redoutez Ieur
( réponse ! je vais vous l'apprendre. Vous leur
(1 demanderiez du pain; ils vous diraient : Allez
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« dans les carriéres disputa ti: la terre quelques
« lambeaux sanglants des victimes que vous
(e avez égorgées! Ou : Foulez-vous du sangP
« Prenez , en uoici l du sang el des cadavres ,
« nous tt'avons pas d'autre nourriture ti vous
« o.fFil'!.. , Vous frémissez , citoyens lOma
(( patrie ,je demande acte amon tour des efforts
(( que je fais pour te sauver de cette crise dé
« plorable ! »

L'improvisation de Vergniaud avait produit
sur ses auditeurs de tous les cótés une impres

sion profonde, et une admiration générale.
Robespierre avait été atterré sous eette franche
et entraiuante éloquence. Cependant Vergniaud
avait ébranlé mais n'avait pas entrainé l'assern
blée, qui hésitait entre les deux partís. Plusieurs
orateurs furent successivement entendus , pour
ou contre l'appel au peuple. Brissot , Genson
né, Pétion , le soutinrent a leur tour. Enfin un
orateur eut sur la question nne iufluence dé
cisive ; ce fut Barreré. Par sa souplesse , son
éloquence évasive et froide, il était le modele
et I'oracle du milieu. 1I parla IOllguement sur le
proces , I'envisagea sous tons les rapports, des
faits, des lois et de la politique , et fournit des
motifs de condamnation a tous les faibles qui
ne demandaientque des raisons spécieuses POUF

ceder. Sa médiocre argumentation servit de
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prétexte a tous ceux qui tremblaient, et des
cet instant le malheureux roi fut condamné.
La discussion s'était prolongée jusqu'au 7 jan
vier 1793, et déja personne ne voulait plus
entendre cette éternelle répétition des mémes
faits et des mémes raisonnernents. La clóture
fut prononcée sans opposition ; mais la propo
sition d'un nouvel ajournement excita un sou
levernent des plus violents, et fut enfin décidée
par un décret qui fixa la position eles questions
et l'appel nominal au 14 janvier.

Ce jour fatal arrivé, un concours extraordi
naire de spectateurs entourait l'assemblée et
remplissait les tribunes. Une foule d'orateurs se
pressent pour proposer différentes manieres de
poser les questions. Enfin , apres de longs dé
bats , la convention renferme toutes les ques
tions dans les trois suivantes :

Louis Capet est-il coupable de conspiration
contre la liberté de la nation , et d'attentats
eontre la sürete générale de l'état?

Le jllgement, quel qu'il soit, sera-t-il encoré
tI la sanetion du peuple ?

Quelle peine lui sera-t-it infligé?
Toute la journée du 14 avait été occupée a

poser les questions. Celle du J 5 fut réservée a
l'appel nominal.L'assemblée décida d'abord que
chaque membre prononcerait son vote ala tri-
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bune; ,que ce vote pourrait étre motivé, et se
rait écrit et signé; que les absents sans cause
seraient ceusurés , mais qne ceux qui rentr e
raient pourraient émettre leur voeu, méme apres
l'appel nominal. Enfin ce fatal appel commence
sur la premiere question. Huit membres sont
absents pour cause de maladie, vingt par com
mission de l'assemblée. Trente-sept, en motivant
leurs votes de diverses manieres, reconnaissent
Louis XVI coupable , mais se déclarent incom
pétents pour prononcer un jugement, et ue
demandent centre lui que des mesures de súreté

générale. Enfin six cent qúatre - vingt - trois
membres déclarent sans explication LouisXVI
coupable. L'assernblée se composait de sept
cent quarante-neuf membres.

Le président, au norn de la convention na
tionale, déclare Louis Capet coupable de cons
piration contre la liberté de la nation , et
d'attentats contre la súreté générale de l'état.

L'appel nominal recommence sur la seconde
question, ceBe de I'appel au peuple. Vingt-neuf
mernbres sont absenrs. Quatre, Iesquels sont
Lafon, Waudelaincourt , Morisson et Lacroix,
refusent de voter. Le nommé Noel se recuse.
Onze donnent leur opinion avec différentes
conditions. Deux cent quatre-vingt-un votent
pour l'appel au peuple ; quatre cent Vi.tlgt-tl'ois
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le rejettent. Le président déclare au nom de
la convention nationale, que le jugement de
Louis Capet ne sera pas enooyé a la ratifica
tion du peuple.

La journée du 15 avait été absorbée tout
entiere par ces deux appels nominaux, le troi
sieme fut renvoyé a la séance du lendemaín.

L'agitation augmentait dans Paris a mesure
que l'instant décisif s'approchait. Aux théátres,

des voix favorables a Louis XVI s'étaient fait
entendre, a l'occasion de la piece de l'Ami des
Lois. La commune avait ordonné la suspension
de tous les spectacles ; mais le conseil exécutif
avait révoqué cette mesure, comme attenta
toire a la líberté de la presse, dans laquelle
on comprenait la liberté du théátre. Dans les
prísons,il régnaít une consternation profonde.
On avaít répandu que les épouvantables jour
nées de septembre-devaient s'y renouveler, et
les prísonniers, leurs parents , assiégeaíent les
députés de supplications , pour qu'on les arra
chát a la mort. Les jacobins, de leur cóté , di
saient que de toutes parts on conspirait poul'
soustraire Louís XVI au supplíce, et poul' ré

tablir la royauté. Leur colere , excitée par les
délaís et les obstacles, en devenaít plus mena
cante , et les deux partis s'effrayaíent ainsi l'un
l'autre , en se supposant des projets sinistres.
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La séance du 16 avait excité un concours en
core plus considerable que les préeédentes.
C'était la séance décisive , cal' la déclaratiou de
la culpabilité n'était rien si Louis XVI était
condamné au simple bannissement, et le but
de ceux qui voulaient son salut était rempli,
puisque tout ce qu'ils pouvaient attendre dans
le moment, c'était de l'arracher a l'échafaud.
Les tribunes avaient été envahies de bonne
heure par les jacobins , et leurs regards étaient
fixés sur le bureau oú chaque membre allait
paraitre pour déposer son vote. Une grande
partie du jour est consacrée a des mesures
d'ordre public , a appeler les ministres, a les
enlendre, a provoquer des explications de la
part du maire, sur la clóture des barrieres,
qu'on disait avoir été ferrnées pendant la jour
née. La convention decrete qu'elles resteront
ouvertes, et que les fédérés présents a Paris
partagerollt avec les Parisiens le service de la
ville et de tons les établissements publics.
Comme la journéc était avancée, on decide
que la séance sera permanente jusqu'a la fin
de l'appel nominal. A I'instant oú l'appel no
minal allait eommencer, on demande afixer a
quel nombré de voix l'arrét doit étre rendu.
Lehardy propose les denx tiers des voix,
comme dans les tribunanx criminels. Danton ,
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qui venait d'arriver de llelgique, s'y oppose
fortement, et requiert la simple majorité, c'est
á-dire la moitié des voix plus une. Lanjuinais

s'expose a de nouveaux orages, en demandant.
qu'apres tant de violationarles formes de la
justice, on observe au rnoins celle qui exige
les deux tiers des suffrages. - Nous votons,
s'écrie-t-il , sous le poignard et le canon des
factieux.-A ces mots , de nombreux cris s'éle
vent, et la convention termine le débat, en
déclarant que la forme de ses décrets est uni
que, et que, d'apres cette forme, ils sont tous
rendus a la simple majorité.

Il est sept heures el demie du soir, et l'appel
nominal commence pour durer toute la nuit.
Les uns prononeent sirnplemeut la mort ; les
autres se déclarent pour la détention , et le han
nissement ala paix; un certain nombre vote
la mort avec une restriction , c'est d'examiner
s'il ne serait pas convenable de surseoir al'exé
cution. Mailhe était l'auteur de cette restric
tion , qui pouvait sauver Louis XVI, cal' le
temps était tout ici , et un délai équivalait a
une absolution. Un assez grand nombre de
députés s'étaient rangés a cet avis. L'appel
continue au milieu du tumulte. Dans ce mo
ment , I'intérét qu'avait inspiré Louis XVI était
parvenu jI son cornhle , et beaucoup de mem-

Il1. 26
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hres étaient arrivés avee l'intention de voter
en sa faveur; mais d'autre part aussi , I'achar
nement de ses ennemis s'était accru, et le
peuple avait fini par identifier la cause de
la république avec la mort du dernier roi,
et a regarder la république comme con
damnée, et la royauté comme rétablie , si
Louis xvr était sauvé. Effrayés de la fureur
que soulevait eette conviction populaire , beau
coup de membres redoutaient la gilerre civile,
et , quoique fort émus du sort de Louis XVI,
étaient épouvantés des suites d'un acquitte
mento Cette erainte devenait plus grande a la
vue de l'assemblée et de la scene qui s'y pas
sait. A mesure que ehaque député montait l'es
calier du burean, on se taisait pOllr l'entendre;
mais apres son vote, les mouvements d'ap
probation et d'improbation s'élevaienr aussitót,
et aceompagnaicnt son retour. Les tribunes
aeeueillaient par des murmures tout vote qui
n'était point pour la mort ; souvent elles adres
saient al'assemhlée elle-méme (fesgestes mena
cants. Les députés y répondaient de l'intérieur
de la salle, et il en résultait un échange tu
multueux de menaces et de paroles injurieuses.
Cette scene sombre el terrible avait ébranlé
toutes les ames, et ehangé bien des résolutions.
Leeointre de Versailles, dont le courage n'était
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pas douteux , et qui n'avait cessé de gesticuler
contre les tribunes , arrive au hureau , hésite
et laisse tomber de sa bouche le mot inattendu
et terrible: la mort. Vergniaud, qui avait paru
profondément touché du sort de Louis XVI,
et qui avait declaré a des amis que jamais il
ne pourrait condamner ce rnalheureux prince,
Vergniaud , a l'aspect de cette scene désordon
née, eroit voir la guerre eivile en France, et
prononce un arrét de mort, en y ajoutant
néanmoins l'amendement de Mailhev On I'in

terroge sur son ehangement d'opinion , et il
répond qu'il a cm voir la gnerre eivile préte
a écIater, et qu'il n'a pas osé mettre en ba
lance la vie d'un individu avec le salut de la
France,

Presque tous les girondins adopterent l'a
mendement de Mailhe, Un député dont le vote
excita surtout une vive sensation, fut le duc
d'Orléans. Obligé de se rendre supportable
aux jacobins ou de périr, il prollonr;a la mort
de son parent, et retourna asa place au milieu
de l'agitation causée par son vote. Cette triste
séance dura toute la nuit da 16, et toute la
journée du 17, jusqu'á sept heures du soir.
On attendait le recensément des voix avec une
impatience extraordinaire, Les avenues étaient
remplies d'une fonle immense , au milieu de

26.
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laquelle on se demandait de proehe en proehe
le résultat du scrutin. Dans l'assemblée on était
incertain encore, et on croyait avoir entendu
les mots de réclusion 011 de bannissement pro
férés aussi souvent que celui de la mort. Sui
vant les uns, il manquait Un suffrage pour la
condamnation; suivant les autres, la majorité
existait , mais elle n'était que d'une seule voix.
De tontcs parts en fin , on disait qu'un seul avis
pouvait décider la question, et on regardait
avee anxiété si un votant nouveau n'arrivait
pas. En ce moment parait a la tribune un
homme qui s'avance avec peine, et dont 11\ tete
enveloppée annonce un malade. C'est Duchas
tel, député des Deux-Sevres , qui s'est arraché
de son lit pour venir donner son vote. A cette
vue, des cris tumultueux s'élevent. On prétend
que les machinateurs sont allés le chercher
pour sauver Louis XVI. On veut l'interroger,
mais l'assemblée s'y refuse , et lui donne la
faculté de voter en ve~tu de la décision qui
admettait le suffrage apres l'appel nominal.
Duchastel monte avec fermeté a la tribune, et
au milieu de l'attente universelle prononee le
bannissement.

De nouveaux incidents se succedent. Le mi
nistre des affaireS étrangeres demande la pa
role pour cornmuniquer une note du chevalier
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d'Ocariz , ambassadeur d'Espagne. Il offrait la
neutralité de l'Espagne , et sa médiation au
prés de toutes les puissanees, si on Iaissait la
vie a Louis XVI. Les montagnards impatients
prétendent que c'est un incident combiné pour
faire naitre de nouveaux obstacles , et deman
dent l'ordre du jour. Danton veut que sur-le
champ on déclare la guerre aI'Espagne. L'as
semblée adopte l'ordre du jour. On annonee
ensuite une nouvelle demande : ce sont les
défenseurs de Louis XVI qui veulent paraitre
devant l'assernblée pour luí faire nne commu
nication. Nouveaux cris du coté de la Monta
gne. Robespierre prétend que toute défense
est terminée, que les conseils n'ont plus rien
a faire entendre a la convention , que l'arrét
est rendu ,et qu'il faut le prononcer. On dé
cide que les défenseurs ne seront introduits
qu'apres la prononciation de l'arrét,

Vergniaud présidait. « Citoyens, dit -il, je
( vais proclamer le résultat du scrutin. Vous
« garderez, je l'espere , un profond silence.
« Quand la justice a parlé, l'humanité doit
(e avoir son tour. »

L'assernblée était eomposée de sept cent
quarante-neuf membres : quinze étaieut ab
sents par cornmission , huit par maladie, cinq
n'avaient pas voulu voter, ce qui réduisait le
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nombre des députés présents asept cent vingt
un, et la majorité absolue atrois cent soixante
une voix. Deux eent quatre-vingt-six avaient
voté ponr la détention ou le bannissement
avec différentes couditions, Deux avaient voté
pour les fers ; quarante-six pour la mort avee
sursis , soit jusqu'a la paix , soit jusqu'a la ra
tifieation de la constitution. Vingt-six s'étaient
prononeés pour la mort, mais, eomme Mailhe,
ils avaient demandé qu'il fút examiné s'il ne
serait pas utile de surseoir a I'exécution. Leur
vote était néanmoins indépendant de cette der
niere cLause. Trois eent soixante- un avaient
voté pour la mort sans conditipn.

Le" président , avec l'accent de la douleur,
declare au 1I0m de la couventiou que la peine
prononcéecontre Louis Capet est la mort.

Dans ce momeot, on introduit ala barre les
défenseurs de Louis XVI. M.,Deseze prend la
parole, et dit qu'il est envoyé par son client
ponr interjeter appel aupres du penple du ju
gement rendu par la convention. II s'appuie
sur le petit nombre de voix qui ont décidé la
condamnation , et soutient que, puisque de
tels doutes se sont élevés dans les esprits, il
eonvient d'en référer a la nation elle - mérne.

Tronchet ajoute que le code pénal ayant été
suivi quant a la sévérité de la peine ,on au-
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rait dú le suivre au moins quant a l'humanité

des forrnes ; et que celle qni exige les denx
tiers des voix n'aurait pas dti étre négligée. Le
vénérable Malesherbes parle a son tour, et,
d'une voix entrecoupée par les sanglots, « Ci
« toyens, dit-il , je n'ai pas l'habitude de la pa
« role.... Je vois avec douleur qu'on me refuse
« le temps de rallier mes idées sur la maniere
« de compter les voix .... J'ai beaucoup réflé
« chi autrefois sur ce sujet; j'ai heaucoup d'ob-
« servations a vous "communiquer mais.. .,
« Citoyens ,... pardonnez mon trouble accor-
« dez-moi jusqu'á demain pour vous présenter
cc mes idées. JJ

L'assemblée est érnue él la vue des larmes et
des cheveux blanchis de ce vénérable vieillard,
« Citoyens, dit Vergniaud aux trois défen

« seurs, la convention a eutendu vos récla
« mations; elles étaient pour vous un devoir
« sacré, Veut-on, ajoute-t-il en s'adressant a
« l'assernblée , décerner les honneurs de la
« séance aux défenseurs de Louis?»- Oui,
oui , s'écrie-t-on a l'unanimité.

Robespierre prend aussitót la parole, et
rappelant le décret reudu centre l'appel au
peuple, repousse -la demande des défenseurs.
Guadet veut que, 'sans admettre l'appel au
peuple , 00 accorde vingt - quatre heures a
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Malesherbes, Merlin de Douai soutient qu'il
n'y a rien a dire sur la maniere de· compter
les voix, cal', si le code pénal qu'on invoque
exige les deux tiers des voix pour la declara
tion du fait, il n' exige que la simple majorité
pour l'application de la peine. 01', dans le cas
actuel , la culpabilité a été déclarée a la preso
que unanimité des voix ; el des-Iors peu im
porte que pOUl' la peine on n'ait obtenu que la
simple majorité.

D'apres ces diverses observations, la con
vention passesa l'ordredu jour sur les récla
mations des défenseurs , déclare HuI l'appel
de Louis, et renvoie au lendemain la question
du sursis. Le lendemain 18, on prétend que
I'énumération des votes ne s'est pas faite exac
tement, et on demande qu'elle soit recom
mencée. Toute la journée se passe en contesta
tions; enfin le calcul est reconnu exact, et on
est obligé de remettre au jour suivant la ques
tion du sursis,

Le (9 enfin, on agite cette derniere ques
tion. e'étai t rernettre en probleme tout le pro
ces, cal' un délai était pour Louis XVI la vie
mérne. Aussi , apres avoir épuisé toutes les rai
sons, en discutant la peine et l'appel, les gi
rondins et ceux qui voulaient sauver Louis XVI
He savaient plus quels moyens em ployer ; ils
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alléguéreut eneore des raisons politiques ; mais,

on leur répondit que si Louis XVI était mort,
on s'armerait pour le venger; que s'il était vi
vant et détenu, on s'armerait de méme pour le
délivrer , et que par conséquent les résultats
seraient les -mémes. Barreré prétendit qu'il

était indigne de promener ainsi une tete dans
les cours étrangeres , et de stipuler la vie ou la
mort d'un condamné eomme un article de
traité. JI ajouta que ce serait une cruauté pour
Louis X VI lui-méme , qui mourrait achaque
mouvement des armées. L'assemblée , fermant
aussitót la discussion , décida que chaque memo
bre voterait par oui ou par non sans désem
parer. Le 20 janvier, a trois heures du matin,
l'appel nominal est terminé, et le président
déclare , a la majorité de trois cent quatre
vingts voix sur trois cent dix, qu'il ne sera
pas sursis a l'exécution de Louis Capet.

Dans cet instant il arrrve une lettrede
Kersaint. Ce député donne sa dérnission. Il ne
peut plus, dit-il a l'assemblée , sllpporter la
honte de s'asseoir dans son enceinte avec des
hornmes de sang, a101's que leur avis, précédé
de la terreur , l'emporte sur celui des gens de
bien, alors que Marat l'emporte sur Pétion.

Cette lettre cause une rumeur extraordinaire,
Gensonné prend la parole et choisit cette oc-
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'casion de se venger sur les septembriseurs du
décret de mort qu'on venait de rendre. « Ce
t( n'était rien , disait - il , que d'avoir puni les
"« attentats de la tyrannie, si on ne punissait
r d'autres attentats plus redoutables. On n'a
« vait rempli que la moitié de sa tache, si on
« ne punissait pas les forfaits de septembre,
« et si OIl n'ordonnait pas une instruction
te contre leurs auteurs.» A cette .proposition ,
la plus grande partie de l'assemblée se leve
avec acclamation.-Marat et Tallien s'opposent
a ce mouvement. « Si vous punissez , s'écrient
« ils , les auteurs de septembre, punissez aussi
( les conspirateurs qui étaient retranchés au
« cháteau dans la journée du 10 aout.» Aussi
tót l'assemblée, accueillant toutes ces deman
des, ordonne au rsinistre de la justice de
poursuivre tout :'t la fois les auteurs des bri
gandages comm is dans les premiers jours de
septembre, les individus trouvés les armes a
la main dans le chateau pendant la nuit du 9
au 10, el les fonctionnaires qui avaieut quitté
leur poste pour revenir a Paris conspireravec
la cauro

Louis XVIétaitdé6nitivement condamné ; au
cun sursis ne pouvait différer le moment de la
sentence ,et tous lesmoyens imaginés pour recu
ler l'instant fatal étaient épuisés, Tous les mern-

•



CONVENTION NATIONALE (1793). 411

bres da cóté droit, les rovalistes secrets comme
J

les républicains , étaient également consternés
et de eette sentence cruelle , et de l'ascendant
que venait d'acquérir la Montagne. Dans Paris
régnait une stupeur profonde; l'audace da
nouveau gouveruement avait produit l'effet 01'

dinaire de la force sur les masses ; elle avait pa
ralysé, réd uit au s ilence le plus grand nombre,
et excité seulement l'indignation de quelqnes
ames plus forres. Il y avait encore quelques
anciens serviteurs de Louis XVI, qnelques jeu
nes seigneurs, qnelques gardes-du-corps, qui
se proposaient, dit-on , de voler au secours du
monarque et de l'arracher au supplice. Mais se
voir, s'entendre , se concerter au milieu de la
terreur profonde des uns , et de la surveilIanee
si active des autres , était impraticable, et tout
ce qui était possible, c'était de tenter quelques

actes isolés de désespoir. Les jacobins , charrnés

de lenr triomphe, en étaient cependant éton

ués , et ils se recommandaient de se teuir serrés

pendant les deruieres vingt-quatreheures, d'en
voyer des cornmissaires a toutes les autorités,
a la commune , a l'état-major de la garde na
rionale , au département , au conseil exécutif,
pour réveiller leur zele , et assurer l'exécution
de l'arrét. Ils se disaient que cette exécutiou
aurait lieu , qu'elle était infaillible ; mais , au
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soin qu'ils mettaient a le répéter , on voyait
qu'ils n'y croyaient pas entierement. Ce sup
plice d'un roi, au sein d'un pays qui trois an
nées auparavant était, par les rnoeurs , les usages
et les lois, une monarchie absolue, paraissait
encore douteux, et ne devenait croyable qu'a
pres l'événement.

Le conseil exécutif était chargé de la dou
loureuse mission de [aire exécuter la sentence.
Tous les ministres étaient réunis dans la salle
de leurs séances , et frappés de consternation.
Garat , comme ministre de la justice, était chargé
dn plus pénible de tous les roles, celui d'aHer
sigllifier aLouis XVI les décrets de la conven
tion. II se rend au Temple, accontpagné de San
terre , d'une députation de la commune et du
tribunal criminel, et du secrétaire du conseil
exécutif. Louis XVI attendait depuis quatre
jours ses défenseurs , et dernandait en vain a
les voir. Le 20 janvier, a deux heures d'aprés
midi , il les attendait encore, Iorsque tour-á

COllp il entend le bruit d'un c~rtége nornbreux;
il s'avance , et apercoit les envoyés du conseil
exécutif. Il s'arréte avec dignité sur la porte de
sa chamhre , et ne parait point ému, Garat lui
dit alors avec tristesse qu'íl est chargé de Iui
communiquer les décrets de la convention.
Grouvellc, secrétaire du conseil exécutif, en
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fait la lecture. Le premier declare Louis XVI
coupable d'attentat contre la súreté générale
de l'état; le second le condamne amort; le troi
sieme rejette tout appel au peuple; le qua
trieme enfin ordonne l'exécution sous vingt
quatre heures. Louis, promenant sur tous ceux
qui l'entouraient un regard tranquille, prend
l'arrét des mains de Grouvelle , l'enferme dans
sa poche, et lit aGarat une lettre dans laquelle
il demandait a la convention trois jours pour
se pnéparer amourir , un confesseur pour l'as
sister dans ses derniers mornents , la faculté de
voir sa famille, et la permission pOllr elle de
sortir de France. Garat prit la lettre, en pro
mettant d'aller la remettre de suite ala conven
tion. Le roi luí donna en méme temps l'adresse
de l'ecclésiastique dont il désirait recevoir les
derniers secours.

Louis XVI rentra avec beaucoup de calme,
demanda á diner , et mangea comme a l'ordi
naire. On avait retiré les couteaux, et on refu
sait de les lui donner. ( Me croit-on assez
« láche , dit-il avec dignité, pour attenter a
« ma vie? Je suis innocent, et je saurai mourir
« sans crainte, ) Il fut obligé de se passer de
couteau; il acheva son repas, rentra dans son
appartement, et attendit avec sang-froid la ré
ponse a sa lettre,
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La convention refusa le sursis , mais accorda .
ton tes les autres demandes. Garat envoya cher
cherM. Edgeworth de Firrnont , l' ecclésiastique
dont Louis XVI avait fait choix ; ille fit monter
dans sa voiture , et le conduisit lui - mérne au
Temple. Il arriva a six heures , et se présenta
dans la grande tour, accom pagné de Santerre.
Il apprit an roi que la convention luiperrnet
tait d'appeler un ministre du culte, el de voir
sa famille sans témoins, mais qu'el1e rejetait la
demande d'un snrsis.

Garat ajouta que M. Edgeworth était arrivé ,
qu'il était dans la salle du conseil , et qu'on al
lait l'introduire. Garat se retira, toujours plus
surpris et plus touché de la tranquille magna
nimité du prince.

A peine introduit aupres du roí, M. Edge
worth voulut se jeter a ses pieds, mais le roí
le releva aussitót , et versa avec luí des larmes
d'attendrissernent, Il Iui dernanda ensuite , avec
une vive curiosité , des nouvelles du clergé de
France, de plusieurs évéques , et surtout de
l'archevéque de Paris, et le pria d'assurer ce
dernier qu'il mourait fidélement attaché a sa
communion. Huit heures étant sonnées, il se
leva, pria M. Edgeworth d'attendre, et sortit
avec émotion, en disant qu'il allait voir sa fa
milIe. Les municipaux , n{~ voulant pas perdre
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de vue la personne du roi, mérne pendant qu'il
serait avec sa famille, avaient décidé qu'il la
verrait dans la salle amanger, qui était fermée
par une porle vitrée, et dans laquelle on pou
vait apercevoir tous ses mouvements sans en
tendre ses paroles. Le roi s'y rendir, et fi t placer
de l'eau sur une table pour secourir les prin
cesses , si elles en avaient besoin. Il se prome
nait avec anxiété, attendant le moment dou
loureux oú paraitraient les étres qui Iui étaient

si chers. Ahuit heures et demie la porte s'ouvrit ;
Jareine,tenantle dauphin parla main, madame
Élisabeth , madame Royale, se précipitérent

dans les bras de Louis XVI, en poussant des
sanglots. La porte fut fermée, et les muni
cipaux , Cléry, M. Edgeworth, se placerent
devant le vitrage pour étre témoins de cette en
trevue déchirante. Ce ne fut pendant le premier
mament qu'une scene de confusion et de déses
poir. Les cris, les lamentations empéchaient
de rien distinguer. Enfin les larmes tarirent ,
la conversation devint plus tranquille, et les
princesses, tenant toujours le roi embrassé, lui
parlerent quelque temps a voi'x hasse. Aprés

un entretien assez long, melé de silence et d'a
battement, il se leva pour se soustraire a cette
situation douloureuse , et promit de les revoir
le lendemain matin ahuit heures.-Nous le pra-
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mettez-vous? lui dcmanderent avec instance les
princesses. - Oui , oui , répondit le roi avec
douleur. Dans ce moment la reine l'avait saisi
par un bras, madame Élísabeth par l'autre ;
madame Royale tenait son pe re ernhrassé par
le milieu du corps, et le jeune prince était

devant luí, donnant la main a sa mere et a sa
tanteo Au moment de sortir , madame Royale
tomba évanouie; on l'emporta aussitót , et le
roi retonrna aupres de M. Edgeworth, accablé

de cette scene cruelle. Apres quelques ins
tants , il parvint a se remettre, et recouvra
tout son calme.

. M. Edgeworth lui offrit alors de lui dire la
messe, qu'il n'avait pas entendue depuis long
temps. Aprés quelques difficultés, la cornmune
consentit acette cérémonie , et on fit demander
a l'église voisine les ornements nécessaires pour
le lendemain matin. Le roi se coucha vers mi
nuit , en recommandant a Cléry de l'éveiller
avant cinq heures. M. Edgeworth se jeta sur un
lit; Cléry resta debout prés le chevet de son
maitre , contemplant le sommeil paisible dont
il jouissait a la veille de l'échafaud.

Pendant que ceci se passait au Temple, une
scéne épouvantabIe avait ea líen dans Paris.
Quelques ames indignées fermentaient <;a et
la, taudis que la masse, OH indifférente ou
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terrifiée , demeurait immobile. Un garde-du
eorps, nommé Páris , avait résolu de venger
la mort de Louis XVI sur I'un de ses juges.
Lepelletier-Saint-Fargeau avait , cornme heau
eoup d'hornmes de son rang, voté la mort,
pour faire oublier sa naissance et sa fortune,
Il avait excité plus d'indignation chez les roya
listes, a cause mérne de la classe a laquelle il
appartenait. Le 20 au soir , chez un restaura
teur du Palais-Royal , on le montra au garde
du-corps Páris , tandis qu'il se mettait atable.
Lejeune homme, revétu d'une grande houppe
lande, se présente et lui dit : - C'est toi, scé
lérat de Lepelletier, qui as voté la mort du roi?
- Oui, répond celui-ci, mais je ne suis pas
un scélérat , j'ai voté selon rna conscience. 
Tiens, reprend Páris , voilá pour ta récom
pense; et iI lui enfonce son sabre dans le
flanco Lepelletier tombe, et Páris disparait
sans qu'on ait le temps de s'ernparer de sa per
sonne.

La nouvelle de cet événernent se répand
aussitót de toutes parts. On le dénonce a la
couvention, aux Jacobins , a la commune ;
et eette nouvelle donne plus de eonsistance
aux bruits d'une eonspiration des royalistes,
teudant a massacrer le coté gauehe et a déli
vrer le roi an pied de I'échafaud. Les jacobins

FH, 27
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se déclarent en permanence, et envoient de
nouveaux commissaires a toutes les autorités ,
a toutes les sections, ponr réveiller le zele el
mettre la popnlation entiere sous les armes.

Le lendemain 2.1 janvier,cinq heures avaient
sormé an Temple. Le roi s'éveille , appelle Cléry,
lui demande l'heure , et s'habille avec beau
coup de calme. Il s'applaudit d'avoir retrouvé
ses forces dans le somrneil. Cléry allumedu feu,
transporte une cornmode dont il fait un aute!.
M.. Edgeworth se revét des ornements ponti
ficaux , et commence acélébrer la messe ; CIéry
la sert , el le roí l'entend agenoux avec le plus
grand recueillement. Il reeoit ensuite la com
munion des mains de M. Edgeworth, et apres
la messe , se.releve plein de forces, et attendant
avec calme le moment d'aller a l'échafaud. n
demande des ciseaux ponr couper ses cheveux
lui-méme , et se soustraire a cette humiIiante
opération faite de la main des bourreaux; mais
la cornmune les lui refuse par défiance.

Dans ce moment, le tambour battait dans la
capitale. Tous ceux qUI faisaient partie des sec- ,
tions arrnées se renclaient a.Ieur- compagnie
avec une complete soumission; ceux qu'aucune
obligation n'appelait afigurer dans cette ter
rible journée se cachaienl chez eux. Les portes,
les fenétres étaient fermées, et chacun atten-
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dait chez soi la fin de ce triste événement. On
disait que quatre OH cinq cents hommesdé
voués devaient fondre sur la voiture , et en
lever leroi. La convention, la commune, le
conseil exécutif, les jacobins, étaient en séance.

A huit heures du matin, Santerre, avec une
députation de la commune, du départernent
et du tribunal criminel, se rend au Temple.
Lonis XVI, en entendant le hruit , se leve et
se dispose a partir. Il n'avait pas voulu revoir
sa famille pour ne pas renouveler la triste
scene de la veille. Il charge Cléry de faire pour
lui ses adieux a sa femme, a sa soeur et ases
enfants; il lui donne un cachet, des cheveux
etdivers bijoux, avee comrnission de les leur
remettre. Il lui serre ensuite la main en le re
merciant de ses services. Apréscela , il s'a
dresse a l'un des municipaux en le priant de
transmettre son testament a-lacommune. Ce
municipal était un ancien prétre , nornmé
Jacques Roux, qui lui répond brutalement
qu'il est chargé de le conduire au supplice, et
non de faire ses cornmissions. Un autre s'en
charge, et Louis, se retournant vers le cor
tége"donne avecassurance le signal d~ départ.

Des officiers de gendarmerie étaient placés
sur le devant de Ia.voiture ; le .roi el M. Edge
worth étaient assis dans le fondo Pendant la
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route, qui fut assez longue , le roi lisait, dans
le bréviaire de M. Edgeworth, les priéres des
agonisants, et les deux gendarmes étaient con
fondus de sa piété et de sa résignation tran
quille. Ils avaient, dit-on , la commission de le
frapper si la voiture était attaquée. Cependant
aucun,e démonstration hostile n'eut lieu depuis
le Temple jusqu'a la place de la Révolution.
Une multitude armée bordait la haie : la voi
ture s'avancait lentement et au milieu d'un
silence universel. Sur la place de la Révolution,
un grand espace avait été laissé vide autour de
l'échafaud. Des canons environnaient cet es.
pace; les fédérés les plus exaltés étaient placés
autour de l'échafaud, el la vile populace, tou
jours préte a outrager le génie, la vertu, le
malheur, quand on lui en donne le signal, se
pressait derriere les rangs des fédérés, et don
nait seule quelques signes extérieurs de satis
faction, tandis que partout on ensevelissait au
fond de son coeur les sentiments qu'on éprou
vait. A dix heures dix minutes, la voiture s'ar
rete. Louis XVI, se levant avec force, descend
sur la place. Trois bourreaux se présentent;
illes repousse et se déshabille lui-méme. Mais
voyant qu'ils voulaient lui lier les mains , il
éprouve un mouvement d'indignation , et sem
ble prét a se défendre. M. Edgeworth, dont
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toutes les paroles furent alors sublimes, lui
adresse un dernier regard, et lui dit: « Souffrez
(( cet outrage comme une derniere ressemblance
'( avee le Dieu qui va étre votre réeompense. »

A ces mots , la victime résignée et soumise se
laisse Iier et conduire al'échafaud. Tout-á-coup
Louis fait un pas, se sépare des bourreaux,
et s'avance pour parler au peuple. ( Francais ,
« dit-il d'une voix forte, je meurs innocent des
« crimes qu'on m'impute ; je pardonne aux au
« teurs de ma mort, et je demande que mon
( sang ne retombe pas sur la France. » Il allait
continuer, mais aussitót l'ordre de battre est
donné aux tambours; leur roulement couvre
la voix du prince, les hourreaux s'en empa
rent , et M. Edgeworth lui dit ces paroles : Fils
de saint Louis montez au ciel! - A peine le
sang avait-il coulé, que des furieux y trempent
leurs piques et leurs mouchoirs , se répandent
dans Paris en criant vive la république l »ioe
la nation! et vont jusqu'aux portes du Temple,
montrer la brutale et fausse joie que la mu]
titude manifeste a la naissance, a l'avénement,
et ala chute de tous les princes.

FIN DU TOME TROISIEME.
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l'osition de, (lalti, apr,', la mOI't de Loui" XVI. - Chall

gGIIIl'nts dan, le jllHlV"i,' exl'cl/tif. Rt'lraite de Holand; 

Beurnonvilk eSI nOllim" ministre de la guerre, en relIl
pheemellt de Pache. - Situalioll de la Franee a l";gard 

des pllissanees etl'allgeres; rLlle de I'Allgleterrc; poli

tique de l'itt. - État de nos arlllee, daus le Nord; 

allarchie daus la Helgi')llC palO sllitc dll gouvemement 
rvvolutionnaire. - DUlllouricz vieut eneore ;\ Paris ; 
SOl! oppositiOl! aux jacobins. - Denxiellle eoalitioll 

eontre la Fr:mee; plan" ,le défellse générale pl'Oposés 

pal' DnlrJOlll'if'z. - Lev,;" d" trois cent mi!le hommes. 

II/vasioll dI' la Ifollallde par Dnlllolll'icz; détails des 

plans et de.s 0JwratioJls militaircs. - Padw csl nornnH; 

n. 
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maire de París. - Agitatioll des partís dalls la eapi tale; 
leur physionomie, len!' langage et lellr5 ídi~es dalls la 
communc, dans les Jacobills el dans les sectiolls. -

Trollbl(~s 1l París il I'oceasioll des :'lIh,i'itauec,; pillagc 

des bOlltiqllPS des ':píciers. - CouliulIali"ll de la lutte 

des girondins et des mOlltagnards; leul's Corees, lellrs 
moyens. - Reyers de nos arn](:cs dans ¡.. NOrlL T)':'TI't, 
r,;yollltionuaires pOUl· la défcnsc dn pays. - Éta 

blisscm(~nt du tribunal criminel eicctIYlnrtlinairr:; ora

geuses discnssions dans !'asscmblée 11 ce slijet; événe
ments de la soirée dll 10 mars; le projet d'altaqll~ 

coutre la COIlvelltioll ~ChOllC. 

l .. A mort de l'infoetllné Louis XV 1 avait causé 
en France une tcrrellr ¡n-ofonde, el eH Europc 
un mélange d'(,tonJ1Pment et d'indignation. 
Comme l'avaicnt prévu les n'yolntioJ1naires lec> 
plus c1airvoyants, la lulte se trollvait engagéc 
sans retour, et toute retraitQ était il'révocahle
mer,1t fermée. II fallait done combattre la. coa
lition des tremes, et la vaincre Ol! périr SOIlS 

ses coups. Allssi, dans I'assemblée, allX Jaco
bins, partout, on disait qu'on dcvait s'occuper 
uniquement de la défense extéJ-ieure, et des 
cet instaut, les questiolls de gllerre eL de 
finances furent constamment a l'ordre du jom·. 

On a vu quelle cl'ainte s'inspiraicnt I'Ull it 
l'autre les deux partis intérieurs. Les jacobill"; 
croyaient voir un dallgereux reste de l'O'yalisrne 
rlans ectte r~sistallce oppospc a J:¡ condamlla-
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tíon de Louis XV], ct dans eette horrClIl' 
qu'inspiraient a Lcaucoup de départelllents les 
t'xces COllllnis dcpuis le 10 aoúl. Aussi dou
te1'ent-ils de leur victoire jusqu'au dernier 
moment; mais la facÍle exécution du 21 jall
víer les avait enflll rassurés. Depuis lors ils 
comment;aient a croi1'e que la cause de la 1'é
volntíon pOllvait (hre sauvéc. ct ils préparaient 
des adresses pour éclairer les départC'ments, el 

achever lenr conyersían. Les girondius, a1l 

cOlltrairp, dpja tonchés du 50rt de la victime, 
et ala1'mp5 en out1'e de 1<1 victoíre de leurs ad
vc1'saÍl'cs, ~ommen!,;aíent h décollvrír dalls l'p
vénement du .). [ janvier le pn~lllde de longues 
et sanglantes fureurs, et le pl'emier fait du 
systeme inexorable qu'ils eombatlaienL 011 
leur avait bien aceordé la poursuite des <111-

tellrs de septembl'e, mais c'était lit IIlle eOllccs
SiOll sans 1'ésnltat. En aLandollnant Lou is XVI, 
ils avaient voulll prouvcr qu'j Is 11' étaie lit pas 
royalistes; en leur abanc!oflnant les septern
briseurs, on voulait leur pl'OllVer qu'on tle 
protégeait pas le críme; mais eette double 
prcllve n'avait satisfait ni rassuré persolllI('. 011 

voyait toujOUl'S en ellX de faibles réplIblicains 
et presque des I'Oyalistcs, et ils voyaient tOIl

jours dalls leurs adversaires des cllnemis altérés 
de saug el de carnage. Holaud, complétemcnl 

, . 



découragé, non par le dallgCl', mais par rim
po:~sibilité maltif(~ste d'étre utile, dOllna sa dé

mission le :.d janvit:'l'. Les jaeobins s'en ap

plaudirent, rnais s'écrierent anssitót C¡1I'il restait 

encore aH ministel'e les traltres Claviére et 

LebrulI, dont l'intrigant Hrissot ~;'était rf'mlll 

maitre; que le mal Jl' él ai t pas ell tiercment dé

truit; qu'illle fallait ras se raJentir, mais all 

contraire l'ec!oubler de úle jusqll'a ce qU'OH 

eút éearté du gouvernemellt les il/tl'igants, les 

girOlld¡ús, les l'o/anditls, les bl'issotil/S, cte, ., .. 

Sllr-Ie-champ les girondills demaud(\rcllt la ré·· 

organisatioll du millistcre de la guerre, que 

Pache, par sa faiblcsse envers les jacobitls, 

avait mis dans l'état le pllls d(~plorable. Ap¡'(~s 

de violentes disetlssions, Paehe fut renvoyé 

comme ineapablc. Ainsi les deux ehefs qui par

tageaiellt le millist¿'rc, et dont les Iloms c'Uúcnt 

devenlls les dClIx points opposés de ralliement, 

fUf'ent t'xclns dn gOllveruement. La majorit(; 

de la conventioll erut a\~oir fait par la quclqul' 

chose pOl1!' la pai"" COlllme si, e/1 supprimant 

lt's noms dont se sel'vaient les passions cnuc

mies, ces passiolls elles-lIH~'ll1es n' Cllssellt pa" 

dú sun'i\ re pOllr IrOllVPl' des llOll1S nouvcaux 

et contiuuel' de se combat {l'(', BC!Il'iH)Dvilk, 

l'ami d(~ Dlln1011l'iez, et surllUlI1 mé fAja,x ji'ull
r;ais, fllt appelé i1 radmilliqratioll dI' la gtH'IT(', 
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11 n'était COllllli mlt~ore des partis que par sa 
bravolll'e; mais SOIl attachcment a la discipline 

allait bielltot le lllettre cn oppositioll avec le 

génie dt"sordollllé des jacobills. Apres ces me

surcs, un mil á l'ol'clre clu jour les qucstiolls 

dc finances, qui étaient les plus importantes 
dans ce monwllt suprcme oú la révolutioll 

avait a Intter avec toute I'Europc. En menw 

tcmps OH décida (ine dans quillzc jours au plus 
tard le comité de C()!Istitution ferait son rap

port, <'t qll'ill1Im~dialelllellt aprés OH s'occupe

raít d., J'illstrllctioIl puhlique. lJlI gralld llOlIl

bre d'hommes, qui tI(' (,oHlpl'ellaient pa~ la 
cause des Irollble~ d'vollltiotlllaíres, se {igu
raient que c'était le défaut de loi~ qui amenait 

10115 les malheurs de l'état, el que la eonstitu
tion remt:(lierait a tOIlS les désurdres. A IIssí (Hit' 

grande partí e el(,S girondills et tOllS les mellllJl'('s 

de la Plaillc 11(' ccssaiellt de dcmallder la ('OIIS' 

titutioil, ct de SI' plaiudl'e des rctanls (lll'Utl y 

apportait, en disant qlle lcuJ' mission ¡'-tait de 
constituer. Ils le cl'oyaient en cffet; ils s'irna
ginaient tous qu'ils Il'ayaieut ét(~ appelés qtle 

pOlll' ce but, et que eette tache pOllvait ptre 

lel'lflillpe en c¡uelques mois. lIs 1I'a\,:líellt pas 

('IICOI'e compris qu'ils l,taient appcks, non á 
('ollstitlier, tllais ;1 cOlllhattrc; <¡lit' Icur terrible 

míssioll était de déft'IHIrT la n;yollltíO!l conllT 
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I'Enrope et la VelHlée; que bientot, de cmll" 
délibérallt (lU'ils élai('llt, its alIaient se challger 
en une dictature sangtaote, quí tOllt a la fois 

proscrirait les eIlnemis intérieurs, livrerait des 
batailles a ¡'Europe et a ux provinces rpvoltées, 

et se défendrait en tous sens par la violen ce ; 
que leurs Jois, passageres comme une crise, 
11e seraient considérées que comme des mou
vements de coJere; et qUf! de leur ceuvre, la 
seule chose qui devait subsister, e' était la 

g]oire de la défense, uniqllc et terl'ihle mis
sion qu'ils avaient rec;ue de la destinée, et 
qu'ils ne jugeaient ]las ellX-m(~mes encore de
voir etre la sellle. 

Cependallt, soit J'accahlt~mellt cansé par une 
IOllgue lotte, soil l'unauimité des a\'is sur les 
(pLestions de gllerre, tout le monde étant d'ac
conl pour se déferu]re, et nlt~mc pour provo
quer l'ennemi, un pen de calme snccéua aux 
terribles agitations prodnites par le procfos de 
Louis xvr, et 011 applau(lit encore Rrissot 
dans ses rappol'ts díp]omatiqllcs cuntre les 
plllssances. 

Telle était La situation intérieure de la Frallce 
et l'état des partis qui la divisaient. Sa sittlatioll 
a l'égard de l'J::urope 6tait effrayaIlte. C'était 
une ruptllre g('n(;rale avec toates les pllissallces 

lusqu'ici la Frauce n'avait ell cllcorp que troi~ 



CONVENTION ,íATION ,""LE (1 7!):))' 7 

l'lluemis déclal'és, le Piémollt, I'Autriche el la 
Prllsse. La róvolution, partout approllvée des 
peuples SdOll le degré de leurs lumieres, par
tout odiclIse aux gouvernemcllts seloll le de
gré de lcurs craintes, venait cependant de 
prodllire des scnsatiollS toutes nouvelles su r 
l' opinion du moude , par les terribles événe
ments dll ) o aaut, des 2 et 3 septemLre, et 
da 21 janvier . .Moins dédaign(~e depuis qu'elle 
s'était si énergiquement défcllduc, mais moins 
l~stimée depllis qu'clle s'était souillée par des 
crim('s, elle avait cessé d'intéresser aussi viv¡>
HlCIl t les peuples, et d' etre considér('c avec 
autant de mépris par les gOllvcmcments. 

La guerre allait done devenir générale. Un 
a va l'Antriche se laissant, par des liaisons de 
famille, cllgager (lans une guerre pell utile ;'1 

ses intóréls; OH a VIL la Pl'usse, dont l'illtéréL 
Ilaturd était dn s'allier avec la Franc~ cOJlIl'e 

le chef de relllpire, se pOl'talll, pal' les raisulls 

les plus frivoles, au-dela du Hhin, et compro
mettant ses al'mées ualls ['ArgoIllIl'; U!l a \u 
Catheriue, alltl'efui.~ philosophe, désel'taul 
comm~ tOtlS les g~ns de conr la cause qll'elle 
avait d'abord embrassée par vallité, poursllivl'e 

la révo!ntioll ;1 la fois pal' mude el pal' poli
tique, excitc!' en/in GIlslaH', l'elllpeI'PIII' d'Au

Iriche et le ¡'oi de Pnl~"c, (JO lit' les dislrall'" 



I!F\'OLl:TION Fl\ANC.\ISF. 

de la Pologne et les reje!cl' sur "Occidellt; 011 

a vu le Piémont attaq na nt la Franee contl'C ses 
intél'cts, mais par des raisons de parenté et ele 
haine contre la révolution; les petites cours 
d'ltalie, détestant notre nonvelle républiqllc, 
mais n'osant l'attaquer, la reconnaiss·ant méme 
a la vue de notrc pavíllon; la SlIisse gardant 
HIle parfaitc neutralitp; la Hollande et la clipte 
gerrnanique ne s'expliquant pas encore, mais 
laissant apercevoir une Illah'eillance profonde; 
I'Espagne observant une nelllralité prudente 

sous l'influencp du "age cornte <1' Arallda; et 
ell{¡nl'AllgleteITC laissant la Frallc(~ se d{~c[¡ircr 

elle-IlH~rne, le continent s'épuiser, les colonies 
se (}{~vaster, el aballdollllant aillsi I(~ süin de sa 
vengeance allX désordres ilH\vitahles des r<~"u
lutions, 

La nouvelle illlpétll()sil{' révollltionnaire al

¡ai t déconcerter tDutes ces nClll ralités calculées, 
JusC¡ll'ici Pitt avail ra¡soflné sa conduite d'llne 
maniere assez juste, nans sa patrie, une demi
révolutioll qui n'avait l'ég<'IlÚé qu'a moitié 
l'ptat social, avail laiss(', S!Ihsistel' une fonle 
fl'institutions féodales, qll i devaient etre un 
objet d'attachcment pou!' f'aristocratie t'l pour 
la cour, et UIl objet de réclarnations pOli!' /'op

position, Pítt avait un douhle hut: premiere

I11C!lt, dt' ITIodérer la haine aristocl'atique, de 
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contellir l' esprit de réforrne, et de cons¡>rver 

ainsi son ministerc en dominallt les deux par
tlS; scconc!cment, d'accabler la Franee satis 
ses proprcs désastrC's et sous la 'haine de tous 
les gOllverJlC'ments t·tlropéens; il voulait en un 
mot rcndre sa patrie maltresse 011 monde, ('t 

etre maitre de sa patrie; c'était la le double 
objet qu'il ponrsuivait, avec J'égolsme et la 
force o'esprit d'll11 grand homme d'état. La 
nelltralité servair ~t nlf'l'veille ses Pl'ojcts. En 
cmpéchant la gllf'lTe, il cOlltenait la hailH' 
:!yeugle de sa ('Ollr pOlII' la liberté; eIl laissant 
se développer saTIs obstacle tOllS les exces dp 

la ['évolntioJ\ fraJ1(,'aise, il faisait tons les jours 

dI" sanglantes n~pollses aux apologistes de eette 
révolutioll, répl)llSeS qui ne prollvaient ríen, 

mais quí prod II isaiel1t Ull effet cert aill, A n cé
U~hre Fox, l'J¡omme le phls t'loqlleltt de ]'oppo

sitioll el de I'AngletPl're, il répondait en citant 

les crimes de la Franee réforrnée. BlIIle, dé
c1amateul' véhpl1Ient, était chargé rJ'énllmérer 

ces crimes, et s'acquittait de ce saín avec UIle 
yiolence absurde; UIl jOllr meme íi alla jusqil'a 
jeter de la tribuIle un poignaro qui, disait .. ¡l, 
<'Iail fahriqllé par les propagandistes jacohins. 

Tandis ([u'á París 011 accllsait Pitt de payer 
<ks 11'Ollblcs, a Londres il accusait les révolu

liollllaírcs f'r;¡w:ais de répandrc I'argcnt pour 

, 
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l'xciler des révolutiollS, d !lOS t'~migJ'és accrp
ditaiellt encore ces bruits en les rép(~tant. Tan
<lis que par ceHe logique machiavéliflue il dé
senchantait les Anglais de la líber·té fi"aJl<;aise, 
ii soulevait I'Europe contre nons, et ses en
voyés disposaient toutes les puissances a la 
guerreo En Sllisse, iI n'avait pas réussi; mais a 
La Haye, le docile stathonder, éprollvé par 
Hile premiere révolution, se défiant toujours 
tIe son peuple, el ll'ay:mt cl'autre applli que les 
tlottes anglaises, lui avai t dOllllé toute espece 
de satisfaction, et t{~moignait, par une t'cwle 
de démonstrations hostiles, sa malveillance 
pour la Franee. e'est surtout en Espagne qne 
Pitt employait le plus d'intriglles, pour déci
del' eette pnissanee a la plus grande htllte 
qu'elle ait jamais commise, celle de se réunir 
it l' Angleterre contre la Frallce, sa senle alliée 
maritime. Les Espagnols avaicnt été peu émus 
par Hotre révollltion; et c'étaient moins des 
raisolls de sllreté el de poli tique que des rai
sons de parenté et des réplJgllallces cOlllmunes 
it tans les gou"crnements, qui indisposaient le 
cabinet de Madrid contre la répnLli({lIt' frall

(:aise. Le sagc comte d'Aranda, rt-sistalll aux 

intrigues des émigrés, it l'hu!1Il'llt' de I'aristo

cratie espagllole, ct aux sllggcstiollS de Pitt, 
,lvait en soin di; mt-lIagt'l' la slIsceptibilitl' d(' 
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llutre IlOll veau gOllverueJllent. Rell vcrs(~ néall
moíns en dernier lieu, et remplacé par don 
Manuel Godol, dqmis prince de la Paix, il 
laissait Sé! mallwu reuse pa trie en proie allX 
plus mauvais cOIlseils. Jusque-lil le cabinet de 
¡Uadrid avait refusé de s'exp1icluer a 1'égard de 

la France; aH moment du jugement définitif 
de Louis XVI, il offrit la reconnaissance po

litique de la républíque, et sa médialion allpres 
de toutes les puissances, si 011 laissait a 11 mo
narque détrólJé la vie sauve, Pou}' toute ré

pome, Dallton avaít proposé la guerre, et 1'as
semhléc adopta l'ordre du jour.Depuis ce telflps, 

la disposítioll a la gucrre ne fut plns doulcuse. 
La Catalogne se remplissait de troupes. Dans 
tOllS les ports on armait avcc activité, et lllle 

prochaille attaque était résolne. Pitt triomphait 
dOllc, el sallS se déclaJ'(~r cncore, satis se com
promettrf~ trop précipitamment, il se dOIlnait 
le temps ¡\'élever sa marine i, un état redou

tahle, il satisfaisait son aristocratie par ses 

préparatif'3, il dépoplllarisait notre révolution 
par les déclamatioIls qll'il payait; et tandis qu'il 
se renfor<;ait ainsi en silencc, ilnous préparait 
une liglle accablante qui, en occnpant !oules 
nos {orces, !le nous ¡wrnwttrait lli de secourir 
nos cololli('s, lli (\'ar]"(>tl'1' les SIICc(oS de la puis

"atice anglaise dalls ,'111<11', 
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Jamais a 311CUne époqlle O" ne vil l'Europc ctre 
saisie d'Ull pareil aveuglemeut, et cOmmettre 
autant de fautes contre elle-nl(~me. Dans 1'Oc
cident, en effet, Oll voyait l'Espagne, la Hol
lande, toutes les puissances maritimes, égarées 
par les passions aristoeraliques, s'armer avec 
leul' ennemíe l'Angleterre, contrc la Franee 
leur scule alliée. On voyait eneore la Prusse, 
par une ineoneevable vanité, s'unir au chef 
de l' empíre contre eette Frailee dont le grand 
Fréd\~ric avait toujours reeollltrlaudé l'alliance. 
Le petit roí de Sardaigne tombait dan s la Incme 
bute par des motifs a la véríté plus nature1s, 
cellx de la parent{'. Daus I'Oriellt et le NOl'd, 
011 laissait Catherine commettre un erime cou
tre la Po!oglle, un attentat coutre la sureté de 
l'Allemagne, pOlIl' le frivole avantage d'acquérir 
l{uelques provillees, et pOllr puuvoir eneore 
déehirer la Franee sans distraetíon. 011 méeon
naissait clone a la fois toutes les anciennes et 
utiles amitiés, et on eédait aux perfides sug
gestions des denx dOll1illaliolls les plus redou
tables, ponr s'armer eontre notre malhenrense 
patrie, ancienne proteetrice ou aliiée de eeux 
qui l'attaquaient alljourd'hui. Tout le llJOllde y 
contribnait, tout le mOIH!e se pretait aux vues 
de Pitt et de Cathcrillc; d'illl prudcnts Franc:ais 
parcouraient l'Enrope pOllr h~ter ce fllllcste 
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rPllYCrSement de la politiquc et de la prudence, 

d pour aUin'f' slIr leur pays le plus a ffrt> u x 

des orag'('s, Et <{neis étaieut les motifs d'llne 

<tussi étl'allgE' conduite? Un liv¡'ait la Pologne 

il Catherine, paree qu'elle avait vonlu r<"gula

riser son antiqul' libert(~; on livrait la Franee 

ú Pitt, paree qn'ellc avait voulu se donner la 
(il)prté qll'elle n'avait pas encore! Sans doute 
la Frallce avait cot1ll1lis des exces; tllais ces 

exd~s devaient s'acc]'oitl'(, cucore avec la "io

lene(' (k la llllle, et (JI) allait, sans parvenir ú 
irIIIlloJer cene liberté détestée, préparcr trente 

alls dI' la guerl'é la plus mellrtriere, provoquer 

de vastes invasiolls, faire naltre un COllqtl(~

l'ant, ameIlcr (ks désordres immensps, et fini!' 

par ['{-tablissernent des deux colosses qui do

minent aujourd'hni rEurope sur les clCllX élé
Jl1CIJtS, l'Allgletl~ITc et b Hllssie. 

:\,ll mili!'" de ectte conjllration g('n('~rale, k 
Dancmarck seul, cOlldn!t par tllJ ministre ha

hile, et la Suóde, délivrée des ré\'l's prpsomp

tneux de Gllst<lYC, gardaiPII t uup s;¡ge réserve, 

que la Hollalldc ct I'Esp:lgne <lll1':úent dú imiter 
PI! se réunissallt au systeme de la I1e~ltralité 

arllJ~'('. Le g()liv(~rnement franr:ais av;¡it pal'fai

telll<'llt j !Ig{' ces djsp()~itiollS géufralcs, et fimo 
patiellcc <lui le> car;¡ctérisait dalls ce trIoment 

lW Ini IWrrllf'Il;)it p:)S l]';lItendr<> ks d¿clar;¡ti()n~ 
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de gllerre, mais le portait au contraire a I('s 
provoquer. Depuis le 10 aotIt i 1 n'avait cessé 

de demander a etre 1'eCOIIIIII, mais il avait 

ganlé encore q uelque llIeStI re i. l' égard de 
L-\ngleterre, dont la llelltralité était préeieuse 

a cause dcs ellllemis qn'oll avait déja a COI11-

hattrc. Mais apres le :.H jamier il avait mis 
10l1tes les considératiolls de coté, et ii était 
décidé·a une guerre nniversC'lle. Voyanl (1'1(' 

les hostilités cachées u'étaiellt pas moins dall
gcreuses que les hostilités Ollvertes, il se l¡,ha 
de faire déclarcr ses C'nnemis; allssi d(~s le .~ 2 

janvipr, la eOllventioll lIatiollale passa en renIt' 

tOllS les cabilwts, ordolllla des rappol'ts sur la 
conduite de chacun d'eux a l't'gard de la Fraile!', 

d se prépara a leur d(~c1ar{'r la guerrc s'ils tal'

daient a s'expliquer d'unc llIaniére eatégoriqlle. 

Dep"is le ro aoút l' Angleterrc a vait retiré son 
ambassadeul' de Paris, et lÚIY;lit sontfert l'all1-

bassadenr ú'<lnc,ais a Londres,M. de Chauvelill, 

(pIe comllle envoyé de la royauté rCllvcr
sée. TOlltes ces subtilités diploll1atiqllcs ll'a
vaíent d'autrc but qnc de satisfaire aux COllVC

nallces a l'égard <lu roi enfermé alL Temple, <'t 

en nlt~l1lc temps de différer les hostilitl's, qll'il 

He convenait pas de commcncer encore. Ccpcn
dant Pitt feignit de d{~mallder un ellYO~ é secrd 

pOllr expliquel' ses griefs {,Ol\tl'e k goU\'el'lH'-
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ment fran,ais. On envoya le citoyen Maret dalls 
le mois de déccl1lbre. TI eut avec Pitt un ell
tretiell particlllier, ;\Jmis de muluelles protes
tatioIls, pour déclal'cr que l'elltrevue n'avail 
rie]] d'oHiciel, qu'clle était tout amicale, el 

({u'clle n'avait d'autre motif que le désir Lie]]· 
veillallt de contribller a éclairer les deux lla
tiOllS sur lcurs gricfs réciproques, Pitt se plai
gnit de ee que la Franee menar;:ait les alliés de 
l' Angleterre, attacjuait meme leurs intérets, pi 

en preuve il eita la TIollande. Le grief princi
palcmellt allégllé fut l'ouverture de I'Escallt, 
mesure pcut-0trc imprudente, mais géuérellse, 
que ks Fran\ais avaieut prise en entrallt dan,: 
les Pays-Ras. II était absurde en cffet que, pOUl' 

procurer allX Hollandais le monopole de la 
llavigation, les Pays-nas, qne traverse l'Escallt, 
lIe pllsselll pas [aire usage d(~ ce fJeu\'t'. L'Au
triche n'avait pas osé aoolir eette servitllde_ 
mais DumOllriez le fit par ordre de son gouvcr
ncment, et les haLitants el' Anvers vircnt a-vec 
joie des mlvires remonter l'Escaut jllsque daos 
leur viHe. La réponse était facile ; cal' la France, 
en respect:mt les (1roits des voisins neutres, 
n'avait pas promis de eonsacn'r des iniquités 
politiquc's, paree qne des ne¡¡tres y seraicnt 
intéressf>s. D'aillt'lJI's le gouvcruenwnt holian· 
dais s'~t;út Illolltré assez malvpjilant pOUl' qU'OIl 
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!le llli dút pas de si gl'allds méllagPI1WlltS. Le 
secolld gTief allégllé élait le décret du 1:; 1l0-
vembre, par leq uel la con \,(~lltioll Hatiollal t:' 

prolllettait seCOtlrs Ú l(HL~ les peuples qui se

coueraient le,joug de la tyranllie. Ce décret, 

imprudent peut·etre, relldu dans un Illomcnt 
d' entllOusiasllIe, He SiglliJl;¡i t pas, cornme le 
prétendait Pi t t, qu' 011 ill v itait fous les peuples 

a la révolte, mais (PW daus tous les pays en 

gnerre avec la révullltiull, on prelerait secoU/'s 

allX pellples cOlltre lc tll'S gOll vernemeIlts. Piu se 

plaignait f'uGn des menaces et des déclamaliolls 
cOlltillllelles qlli pat'taient des Jacollills COlltl't' 

tous les gOllvt'rnclllcllts; et SOl;S ce rapport les 

gouverlleIllents ll'aaicllt P;IS ('JI reste avec lt~s 

jacobins, et Olllle se devait riell ell fait d'illjuI'es. 

Cet entreliell n'amclla ricll, et laissa voír 

selllellle/lt que l'Anglekrre chel'clIait des 1011-

glleurs pOli!' différcr la gucrre, qn'clle voulait 

sans doute, lllais qll'il lIC luí cOllvcnait pas 

('neore de dédal'er. CepeIHlanl le célebre pro

ces du lUois de janvier precipita les évt\llc

ments : le parleruellt allglais f¡¡t soudainernellt 

réuni et avant le terllle ordillaíre. Lile loí 
inCjuisitoriale fJlt rendue contre les Fral1\ais 

qui voyageait:1lt en Angleterrc; la Tour de 
Londres fu t armée; Oll onlollIla la ll'vée des 
milice~; des préparatifs el des proclalllations 
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anllOllcerellt llt\(, gncrre imrnincnte. On excita 

Lt poplllace de Londres, Oll réveilla cette aVf>U

glc passioll (jlli, el1 AlIgleterre, fait regareler 

une glll'rre ('olltre la Franee ('omm!::' IIn granel 

senicc /I:ttiurlal; Oll arrcta enfiu.des vaisseaux 

clJargés de grains qlli vPllaienl dans nos ports; 

d a la llou\"elle du ~ 1 janvier, l'ambassadcllr 

t'rall<:ais) gm..> jusque - la on avait refllsé en 

Qlle1quc surte (h~ reconnaitre, re<{ut l'ordre 

de surtir sous huit jOllrs dH royallme. La con

vention natiorlale orc!ollna aussitüt un rappoI't 

<.;lIr /;¡ condllite dll gOLlvernernent allglais en

"<-'1's la FraIlee, sur ses illtelligences avec le 

SLl t hOlldeI' des Provinct's-U lIies, el le premier 

février, apr<~s avoir entendu BrissoL, qlli, pOllr 

un moment, réllnit les applaudissemcnts des 
deux partis, elle déclara solellllellernent la 

gllerl'e ~I la Ifollancle et á !'Angleterre. La 
glleiTe avec le g'lllverJlt'ment esp;¡gnol était 

irlllnint'nte, et satis etre cllcore déclarée, OH 

la regardait COlllH1P telle. La Fr;¡nce avait ainsi 

rEu rope ton t entiére pOli)' en llcm ie; et la con

damnation du 2 [ janvier fut l'acte par Jeqllel 

elle avait rompu avec 101ls les trones, pt s'éLlit 

engagl;e irrévocablemeut dalls la carriere de 
la révolution. 

II fallait sOlltcnir I'assaflt terrible de tant de 
pnissances cOfljnrf'-cs, et quell{lIe riche que tút 

1 \ . 1 
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la FraIlce en poplllation et en mat~ricl, iI t~tait 

el ifilcile qu' elle pút résistcl' á l'eJlorl univcrscl 
dirigé contre elle. Ccpendant, ses chefs n'en 

étaient pas moins remplis de coufiance d d'an
dace. Les sllcces inesp~rés de la J'(:pubiiql1c 

dans l'ArgoDne et dans la Bclgiquc lcm avaicnt 
persuadé que tout homme , SlIl'tOllt le Fl'all(;ais, 

pOllvait devenir un sohlat en six mois. Le mOH

vement qui agitait la FraIlee leur i~lisait cfoin~ 

en ontre que la poplllatjoll entiere pOllvait 

etre tl'ansportée sur les challlPs de bataille, el 

qu'ainsi il était possiblc de réunir jUS(ll¡'it troís 
OH quatre milliens d'hommes, quí sCI';¡ient 

bientót des suldats, et sUl'passer de la sorle 

tout ce que pOllrraicnt faire tOllS les SOllYCl'ains 

de l'Enrope ensemble.-V oyez, disaiellt-ils, tOllS 

les royaumes; c'est une petite quantité d'hom
mes recrutés avec effurt qui remplissent les 
cad res des armées; la popldatioll elltiere y 
est étrangere, et on voit une pelile poignée 
d'individlls enrégimentés décider dI! sort des 

empires les plus vastes. ?lIais supposez, au con
traire, une nation tout cllticre arrachée a la 

vie privée, et s'armant ponr ~a défcnsc, ne 

doit - elle pas détruil'e tons les calcllls ordi
naires? Qlt'y a-t-i1 d'impossible ft 'Vingt-cinq 
rnillions d' fzommes qlÚ e,x:ecutell{? Qllant aux 
oppenses, pllps lIe Je~ ilJ'lIllPtaient pas rl:l\'an-
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tage. Lp capital des biells natiolJaux s':\IIgmen

tait chaq1le jour par r('migration , et iI excédait 

de heaucouj> la elette. Dalls le lllOlllPllt, ce 

capital Il'ayait pas de valeur par le débnL d'a

ellelellrS, mais les assiguats eH tenaient la place, 

et 1CIII' valelll' fietivc suppl<.'>ait a la valeur fu

ture eles biens qll'ils représentaicllt. An COlll'S, 

ils élaient réduils ~l un tiers ele lenr valeuI' 

Jlumillate; mais ce n'était qtÚIll ticrs iI ajontel' 

:1 la circulatioll, et ce capital était si éllol'lne, 

qn'il slIffisait :lll-deU¡ a l'excédaut qu'i! htllait 

{'!IIdlre. Apres tout, ces hommes qU'Oll ailait 

trallsporter sur le champ de bataí!le, vivaient 

bicn ¡]alls kul'S foyers, be:weoll P llleme viv:lÍeJ} t 

avec luxe, pourfllloi lIe vivraíellt - ils pas en 

c:ullpagne? La terre et le vivre penvent - ils 

manquer a des hommes, que!que part qu'jls 

se troll\'cllt:) J)'ailJcurs J'oJ'tlre social.te! (IU'il 
existait avait des richcsscs plus qll'il n'en fal

hit pOUl' suftirc au bcsoin de tOIlS; íl n'yavait 

qU\l CII faire une l11cíllellre distribution; ct 

pOlll' cela OII se proposait d'imposer les l'i

ches, et de \ellr f:lire Suppol'ter les frélis de 

la gll!'tTC. Enfin, les états dans lesqllels on 

allait p('llétrel', ayant allssi un anClen ()]'dre 

social ;'t J'('llyerSer, des ablls á détruire, pOll1'

l'aient r<"aliser d(~s profits immcnses sur !(' 
clcrg(;,!a nnh!f'~s(" l:l roy;t1lté,.d il<; d(,Y;¡i(~llt , , 

J 
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payer a la France le secouI'S qu'oll leul' four
nissait. 

C'est ainsi que raisonnait J'ardcnte imagi

nation de Cambon, ct ces idées envahissaient 

toutes les tetes. L'ancienne politi(luC' dt's ca
binets calculait <lutrefois sur cent el deux Cl'llt 

mille soldats, payés avec quclque"i taxes on 

quelques revenus de domaine; mailltenant c'est 
tOllte une massc d'hol1lmes ([Ut se [evait ellc
mcme, et se disait : .le cOlllposerai les al'mées; 
qui regardait a la SOl1lOle générale des riches
ses, el se disait encare: CeUe SOTn/lU' ('st .wjjl"
sante, et, pal'ta{!,l~e efltre tous, elle slifl/l'a au 
hesoin de tous. Sans doute ce n'était ras la 
nation elltiere qui tCllait ce langage, mClis c'é

talt la portion la plus cxaltée qui i(mnait ces 

résol u tions, et quí allait par tous les moyens 
les imposer a la masse de la nation. 

A vallt de mOlltrer la distribution des res

sources imagint'-es par les révolutionnaircs fran

~ais, il faut se reporter sur nos frontiérps. et 

y voir comment s'était achevée la del'niere 

campagne. Son début avait été brillant, mais 
UIl premier succes, mal soutenll, n'avait serví 

qu'a ótendre notre ligne d'opérations, et a 
provoquer de la part de l'ennemi un effort 

plus grand el pltlS décisif. Ainsi lJotrc défellSC 
i·t;:¡¡t devcnlle plus difficil(', parcf' qn'(>llf· plait 



CO,VENTJON I'H.TIO.:\ A LE '. I 7~') ') I 

plus étenuue; l'ennemi battu devait réagir a vec 
(~lIergie, et son effort redoublé allait concouril' 
avec ulle désorganisatioll presql1e générale de 
1l0S armées. Ajoutez que le no,mbre des coa
lisés était doublé, car les Anglais sur nos cotes, 
les Espagnols sur les Pyrénées, les Hollalidais 
vers le llord des Pavs-Bas. nous mellac.aient d(· .' , 
Ilouvelles attaques. 

Dllmouriez s'était arre té sur les bords de la 
ÑIeuse, et ll'avait pu pousser jllsqu'au Bhill, 
par des raisolls qui n'olJt pas été assez ap
préciées, paree qll'Oll n'a pu s'expliquer les. 
lenteurs qui avaiellt suivi la rapidité de ses 
pl'emieres opératiolls.A.rrivé a Liége, la désor
gallisatioll de son armée était complete. Les 
soldats étaicnt presque nus; [aute de .chaus
sure, ils s'envcloppaient les pieds avec du foin~ 
ils n'avaient, avee c¡uelqlle abonclanee, qlle la 
,¡allcle et le rain, gd.ce a un marché que Du
mouriez avait mailltellU c!'antorité. J\1ais l'ar
gcnt manq llait pOli\' lenr fonrnir le pn~t, et ils 
pilla~ent les paysans, Oll se battaieIlt avec eux 
}lour lenr faire recevoir des assigllats. Les eh c
v:wx mouraient de faim bute de fourrages, et 
cellx de ['artillerie avaient péri rrCSC¡lle tous. 
Les privations, le ralentisscment de la guerre, 
ayant dég()lhó les soldats, tous les volontaires 
ilartaieut ell haueles, s'appuyallt sar 1I1l décret 
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qui déclarait que la patrie avail cessé d'étr(' 
en danger. Il fallnt un alltre décret de la con
vention pour emp('cher la désert ion, et quelqlw 
sévere qu'il fút, la gendarlllerie placée sur le~. 
routes suftisait a peille a arreter les fúy:lJ'(!s. 
L'armtie était rédllite d'llll ticrs. Ces canses 

réunies empécher'e'Jt de pOlll'snivre les Autri
chiens ayer tOIl te la "ivaci té nécessai re. Cler
fayt avait en le teJ1lps de se l'etrancheI' 'illI' les 
boras de r Erft, Bea !llie!! el ti cóté el e Lllxem
bourg; el il était impassible ;'1 Dnmomiez, 
avec une armée rédllite á treIlte OIJ (lllarallte 
mille hommes, de chasser elevant lui un en

Ilemi I'etrauché dan s des montagnes ét des 
10is, et appuyé sur Luxembourg, t'une des 
plus fortes places (lu monde. Si, carome OH le 
rt'pétait sans cesse, Custine, au liell de hüre 
des courses en Allemagne, se Hit rabatl n sur 
Coblentz, s'jl s'était jOillt a Bellrnonville pom 
prendre Trevt's, et que lous del1x etlssent ell

suite descendu le Rhin, Dllmouriez s'y serait 
porté de son coté, par Colagne; tous trois se 
donnant ainsi la main, Luxerobourg se serait 
trollvó investí, et serait tombé par t!é[;lIIt de 
communications. l\Iais ríen de tOllt cela n'a
vait en Jietl; ClIstine, vouJant attil'f~r la gllerre 
ele son coté, ne. fit fIlie provoq tIer inn tilemell t 
ulle cléclaration de la dit'te im pl'r¡ale, c¡ u'il'l'i ter 
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la vanít~ du roí de Prllsse, et l'engager da van

tage dans la coalition; Beurnollville, réclllit it 
ses propres forces, n'avait pu f~lire tomber 
TréVi~s: pt I'ennemi s'étaít maintenu á la ['oís 
dalJs l'¡ilectorat de Trcves et dalls le duché dI' 
Lllxembourg. En cet état de choses, Dumoll

riez, en s'avaIH;'allt vers le Rhin, anrait décoll
vert son Halle droit et ses df'ITieres, et n'aurail 

pll d'aillen1's, dans la sitllatioIl oú se trollvaíl 
son arm(~e, envahir le pays il1lmellSe qlli s'é

kIHl de /;¡ Mellse jusqll'au I1hin et jusqu'aux 
il'outiel'es de la fIollande, pays difflcile, sans 
llloyens de t1'anspOl'ts, cf)llpé de boís, ele mOll

tagues, et occllpé par un ellnemi encore res
pectable. Certes DUlIlollriez, s'il en avait en 
les moyens, allrait bien rnieux aimé faire des 

conqw::tes sur le Rhin, que venir solliciter a 
Paris pOllr LOllis xv r. Le últ' PO!!I' la royauté, 
qu'il s'est attrilJllé a Londres pour se fairp 
valoi!', et que h~s jaeobins !tú Ollt imputé it 
París pour le perdre, n'était pas assez granel 
pour le flire renoncer a des victoires, et venir 
se cOlllprornettre an milieu des factions de la 

capitale. Il ne quitta le champ de bataille (¡lIl' 

paree qu'il n'y pouvait plus ríen f~tirc, et parce 
qll'il voulait, par sa présellce allpl'es du gOll
VCl'IlerncIIt, tennillf'I' les diHieultés (lll'on lui 

:\\'ail sllscil('('s ('11 fklgique. 
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On a déj:'t Vll au milieu de quels embal'ra,.; 

allait le placer sa conqucte. Le pays conquis 

désirait une révolu!Íoll, mais He la Hmlait 

pas cntierc et raclicale comme la l'évolllt ion de 
Frailee. Dnmouriez, par gout, par politi(llle, 

par raison de prudence militairc, devait se pI'O
nOllcer naturdlement ponr les penchants mo

dérés des {la)'s qu'il occllpait. Déji., OH 1'a vu en 

¡ulte pOllr (;pargtler aux Belges les inCOllvé

niellls de la guerre, pOllr lf~s faire participer 

au profit des approvisiol!Ilf'IlIf'llts, ('Ilfin pOllr 

leur illsiuuer pllltót que lellr illtpo:,el' !PS assi

gnats. JI n'était payé de tanUle soins (¡!le par les 
invcctives des jacobins. Cam bOll a vai t prépal"; 

une autrc contrariété ú Dllt110uriez en faisant 

remIre le décret du 15 décernbre. "ll faut, avait 

" dit Call1bol1 au milieu des plus vifs applau

« dissements, JlOlIS dl'c];¡rer pmlVoil'l'el'ol¡¡üolt

« naire dalls les pays (lit IlOIlS elllI'OIlS. rl est 

« inljtilc de 110US cacher; les des potes savellt 

« ce que llOI1S vOlllons; il but done le pI'oc!a

({ mer hautelllellt pnisc¡u'oll l(~ dcyille, el que 

({ d'aillelll's la justice en pellt (~tre avouée. 11 

I( Lwt que, pal'tout OIl 1105 généraux entrl'I'out, 

({ ils pC'Oclarnellt la sOllvel'ailleté <In pcuple, f'a

/{ Duli!ion de la féod<tli!t~, de la dime, de tOllS 

l( les ablls; !fIle !/Hllps les ;IIICi('lIlIC'; autorité5 

" SOlPllt dissouks, que de [Jollyellcs adllliuisll'a-
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«( tiOllS locales soieut provisoil'ement forlllées , 

(( SOIlS la djreetion de nos général1x; que ces 

(( auministr;¡tio/ls gOllvernent le pays et avisent 
" anx l1Iuyens de fOrIlIer d(~s conventions natio

(( nales qui déeiderollt de SOIl sort; <lue snr-Ic
« champ les biens de nos ennemis, c'est-a-dire 

(( les biells des nobles, des pretres, des eOlU
( mtlllantés, hiques ou religieuses, des églises, 
« ctc.,suient séquestrés el mis sons la sauvegarde 
(( de la nation fl'aJl(,:aise, pour qn'il eu soit tentl 

«( eomptc anx admillistrations locales, ct pou!' 
« ti lI'j ls senetlt de gage a \LX frais de la gllcrre, 

( dout les pays ddivn'~s dcvrout stlpportcr ulle 

re partie, puisC[ue cette guerre a pOtlr but de les 
.( affranehir. 11 but q\L'apres la eampagne OH 

«( eutre en eompte. Si la répllbliqlle a rt'<;:n ell 
l( [onrllitures plus qu'illlc faut pOllr la portion 

(( de frais <] 11'011 11/ i devl';¡, elle pa iel'a le stll'pltls , 

" sinoll U!I le lui paÍel'a á elle. 11 faut qlle IlOS 

([ assignats, foudés sur la llo11velle distributioll 

« de la pro priélé, soient l'e(:lIs dans les pays COIl

« q uis, el ([lIe leuI' eha mp s 'étemk a vce les prin

" cipes qui les out pl'odtlits; qu'enfln le pOllvoir 

l( exéclItif envoie des eOlTIllli·ssaires pOllt' s'en

" tClIdre :tYeC ces admillistratiolls pn)\ isoires, 

« pOli!' fralet'tliser avec elles, U'oir les eomptes 

" de la république, et exéetlter le séqllestre 
,( dl'Cl't:t¡',. Point de dellli -r('voluliol1, ajolltait 



HE\()LU'flU~, F!l.\.:\CAISE. 

« C~llnboll. TOllt peuple qUÍ He voudra pas ce 

« que nous proposollS ici sera Hotre ennemi, el 

« méritcra el'ttre ll'aité eormllc te!. Paix et fra
« terllité :'t tOllS les amis de la liberté, guerre 

« aux lacllt's partisans <lu despoti511W; gllf'l'f'(~ 

( aux chdteo[{x, l/({ix al/X c!ulllmieres.' )) 
l 

Ces dispositiotls avaient été sur - le- challlP 
consacl'ées pal' Ull décret, el mises;1 exécutÍOll 

dal1s ¡otiles les provillces conquises. Aussitót 

IIlle lluée d'agents, choisis par le pouvolr exé

cutif dalls les jacobius, s'étaicJlt répandus dalls 

la Bclgique. Les administraí:iolh'i pI'O\'ísoin's 
avaien t été {(H'mées sous leur influence, et i ls 
les pOlissaient á la plus excessiv{> dérnagogit'. Le 

bas pcuple, excité par eux COIltrt' les classes 

moyclIlles, cornmettait les plus grauds déso\'
tires. C'était J'allarchie de 93, (lui, alllen(~e pro
gressivemellt chez IlOUS par quat1'e ;IlIIH'·CS de 

troubles, se produisait la tOIl t-il-C( lI( p, ct sans 

auculle transition de l'ancien au I10uvd ordre 

de choses. Ces procollsuls, revetus de pou voi1'5 

pl'esque absolus, faisaiellt emprisollner, séques
(rer hommcs et biens; en faisant enlever tOllte 

l'argellterie des églises, ils avaient fort illdis
posé les lllalhellreux Relges, tres-attachés ú kuI' 

eulte, et sllrtout donné liel! a Jwallcoup de mal

versations. lis avaiellt formé des cspóces de 
convclItiollS pOIIl' décidt'I' du su!'t de chaque 
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cOlltl'ée, d, SOIlS !cur despolique infllLence, la r<"

lluÍon it la Franee fut votée a Liége, a RI'LlxelJes, 

a Mons, cte ... C'étaicnt lit des malheurs inévi

talJles, et d'3lltant plus granels, que la violence 

J'évo/utiolluairC' se joignait, pOllr les proeluin', 

;t la brlltalitl~ militairc. Des divisions d'Ull autrc 
genre éclalaient encore dans ce malheureLlx 

pays. Les ageTlts dn pOllvoir exécutií' préten

daient asservir ~lleul's ol'dres lt~s généraux (luí se 

trouvaient dans l'étendue de leurcorllmissariat; 

et, si ces gPll él';\LIx 11' étaien t pas jacobins, comme 

il anivait sOllvellt, c'ét::üt une nOllvclle OCC;l

sjon de querelles et de luttes, qui eOlllr;buaiellt 

;t allglllclller le désordre général. DlIlllollfiez 

indigné de voir ses conquétes com[Jromises, et 

par la désorganisation de son armée, et par la 
haine qu'on inspirait aux Belges, avait dpjit 

traiu'· dorclllcnt quelqlleS-iltlS de ces prucoll

suls, et (·tait VL'HU Ú París exprimer son indi
glJation, avec la viva cité d(~ SOIl caractere, et la 

hauleur d'llll général victorieux, (pJi se cm) ait. 

nécessaire it la r<"publique. 

Telle était llotre situatioll SUI'ce principal tlJel-
11'e de la guerreo Custine, rejeté dans MaY('nce, 

y déclamait COtltre la lllaniere dont lleul'IlolI
v¡¡le avait ex(~cllté sa tt'ntative sur Trt-ves. Kel

lel'manIl se lIlaintenait aux Alpes, a Chambél'y 

et ;'l "NieL'. Servall s'dforc:ait c·n vain dc compo-
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faible pour les jacobins que l'htit Pacht',avait 

Jaissé déeomposer l'administratioll de la ma

rine. Il fallait done porter tOllte r;\ltl~lltioll pu

blique sur la défense des frontieres. ])lltllOllripz 

avait passé la fin de déeemhre et le UlOÍS de 

janvier a París, 011 i 1 s' était eOTlIprOlnis par quel

ques 1110tS en favellr de Louis X VI, par son 

aosence des Jacob i IlS, oú Otl l' anrlOlH,'ai t salls 

cessc et 01\ il ne paraissait jamais, enfin par 

ses liaisons an'c 5011 aneien ami Ccnsonllé. 11 
a vaÍt 1'éel igé quatre méllloires, 1'11 ¡¡ sur le dé
cre! dt! ,5 décembre, l'antre sur I'organisatioll 

de I'arm{~e, le lroÍsÍpme sur les fotlrlliturcs, et 

le dernier sur le plan de campagnc pOllr l'an

Ilée qlli s'ollvt'ait. Al! has de chacull de ses rné

lllClircs se trollvait sa démÍssion, si on refusait 

d'adlllcttre ce (IlI'il proposait. 
L'assemblée avait, outre son c{)lllitt'~ diplo

matique el son comité militaire, établi un troi

sieme cümit{· eXlraordinaÍre, dit de dl/é'flse 
ghzéralp, clwrgé dt, s'occlI/wr lI11ivcrseilemcllt 

de tout ee qlli llltél'essai! la défense de la 

Fr:lIlce. 11 élait fo1't llombrcux, d tous Ics 

Iil<'mbr('s ele I'assemhlée pOllvaient It1l~mC, s'ji 

lelll' plaisait, assÍster ~l ses séatlccs.L'objet 

<¡lI'Oll avait eu ,en 1(' fOrlnan! ('[ait de cOllcilier 

!"S metllbl'cs des pal'l is OpPOS(',S, t'I dI' les 1';['y' 
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"lIrer Sil!' ICllrs illt(~ntiOllS en les Eli.~allt Il'a

vailler ensemble au ~all1t commllll. Hohcs

pierl'e, il'ri~é d'y voir les girondills, y parais-

5ait pell; cCllx-ci étaicnt au cOllll'dirc forl 

assidlls. Dlliilouriez y comparlll avec ses pl:llIs, 

ne flit ras tOlljoUI'S compris, déplllt souvelll 

par sa hautcllr, et aballU0I111a SPS Illémoil'es;\ 

lenr sort. II S(~ retira donc it qlle1crle distallce 

de P;¡ris, pell disposé a s(~ délTll'ttrc de son 

généralat, qnoiqu'il eu eút menact' la COIlH'Il

tion, et attplH.lallt le monwnt d'cmvrir la cam-

pagnc. 

Il (>tai! entiél'ement dépopularisé aux Jaco

bins, f't calomnié tons les jo"rs dalls les fenilks 
de ::VIarat, pour avoir sOlltenu la dcmi- révolu

tiOIl en Belgiquc, et y avoir áffiché HIle grande 

sévérité contre les uémagogues. 011 l'accllsait 
d'avoir volontaircment laíss(~ 6cl13pper les Au
tric!tieus de la Ilelgiqllc; ct, remontallt mClllc 

plus halLt, on assurait publiqucmcnt qu'il avait 

ouvert les portes de l'Argonne á Frédéric

Guillaume, qu'il amait plI détruire. Ce¡Wll
dant les membres UIl conseil et des comÍtt'S, 

c¡ui cérlaient moins aveuglément aux passio[Js 
dérrwgogiqlles, sentaient son ntilité, ct le 111<"

nageaíent Cllcorc. J{olwspíl'l'J'C 1ll(~mC le c1éfc~;

dait, en rejetant tous ces torls sur ses pr('

tl'ndns :lmis les giromlins. On S(' mit ain;;i 
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d'accord pour Ini donner toutes les salisfactions 
pos~¡blcs, sans elpl'ogl'r ce¡wlldaTlt aux décrpts 

rClldus et aux prillcipe" rigollrcllx de la révo
lutÍoll. On luí relldíl ses delix coltlmissaires 

ordoBnatclIrs l\Iallls el. Pdil-Jean, (l!l luí ac

corda de llomoreux rellforls, Ull !lli promit 

des approvisionnements sllffi"ants, OH adopta 
ses idées pOli/' le plan général de carnpaglle; 

mais on Ilf' iil allCUlle cOllcession guatl! an 

décrf't du 15 décembl'e, et ~l la Ilouvelle adrni
lIistration de l'al'mée. La llUlIlinatioll de Beur-
1IOll\'ille, son alfli, au Illluisiel't' de la gllcrre, 

fUl un lIoavel avalltage pOllr lui, el iI put es
pérer de la part de I'administl'alioll, le plus 

granel zClc a le pO 11 l'yoÍl' de tont Cl' dont il 
aurait bcsoin. 

11 erut un moment que l'Anglctcrrc lc prcn
drait pour llH;diatellr 1~lltl'e elle ct la Frailee, 
et il étaitparti pour Allvers avec cette cspérallee· 
flatteuse. l\1ais la convcution, Ülliguéc des per
fidies de Pitt, avait, commc OH l'a VII, d{'claré 
la guerrc a la TTollande ct it l' \nglet("ITc. Cette 

cléclaration le lrouva dOlle a Anvcrs, et voici 
ce qllí fut résoln, en partie d'aprcs ses plalls, 
ponr la défense du terriloire. On eOllvinl de 
porter les armées it einf} CClIt denx mille llOrn
mes, et OH trollver;t (pie c't'·taít pell, si OH 

songe' it rieléf' qti'on ~'('¡ait faite de 1:: pl1;~,~;ance 
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(k la Ff'aJlc(~, 1'1 comparativcmellt a la {<Jrce ;', 

Jaqllelle OH les tÓleva plus tardo On de"ail. gar

del' la défellsiH' a n:st el aH }lidi; clemellrer 

en obscn';¡tiOll le IOl1g des Pyrén('t's et des 

cótes, et d6ployer tOllte l'atulace de l'offcnsivc 

d;¡Jls le 01 nrd. oú. commc l'avait d it DumOll

riez, "~11 11(> pouvait se déf(~lIdrc que par des 

(( batailles. )l Ponr exécllter ce plan, ccnt cin

guantc rnillc hommcs devilieul occllper la Bel
giquc et couvrir la frontit'>rc de DUlIkerql1c ;t 

la .Meuse; cinquantc mille devaient gardpl' 
l'csp.1cC compris entre la J\Teuse et la Sane; 

ccnt cillf/lIante millc s'étendrc le long dl1 Hhin 

pt des Yosges, de Mayellce a Hesanc;oIl et ;'t 

Gex. Enfill une réserve était préparée it Ch;t
lons, avec le matél'iellléccssaire ponr se ren

dre partont ou le besoin l'exigerait. On faisait 
garder la Savoie el "Nice par dcnx armées eJe 

soixallte·dix mille homtnes c!¡;¡Cllne; les Pyrp

nées par un,: de qual'ante mille; on plac:ait 

sur les cotes de' l'Océan et de la Hrctagne 

qual'ante-six mille hommes, dont partie scrvi

rait a l'embarclllemcIIt, s'il t~tait nécessaire. 

Sllr ces cinq ccnt df'l1x mille ho 111 111 es , ji Y (']] 

;¡ vai I cinguante de cavalcric ct vingt d'arti!
krie, Tel]C (~tail la force proj('v:·('; ni;W, la force 

d'fcctivf' (>raít biell I1wilHlre, et se réduisait ;'l 

dpllx cpnt soix;iIlte- dix milI!" J¡ommps, dO,lt 
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CCIlt miJle dalls les divcl'ses parties de la Bel

giqlli', vingt-cinrI mille sur la ]\foselle, qua

rante-cinq millc á Mayence, son s l(~s o['(lres de 

Custine, trente mille slIr le I1aut-nhill, glla

rante mille en Savoie el. ~t Nice, pt tI"C'llle mille 

au pllls dans l'itltéri~ul'. i\fais pOllr al'river al[ 

complet, l'asscmblée décréta qlle le rccrnte

ment se ferait dans les gardes na! iOllales; que 
tout membre de c(~tte garde, non Illarié, Oll 

rnarié salls cnf'ants, on vellf sall" ellfallts, élait 
a la disposilion <Iu pouvoir expcutif, depuis 

dix-huit alls jUS{Pl'it quarantc-cíJl(!. Elle a.iollta 

<lile troi5 cent mille hommes étaient ellcon' 

nécessaires ponr résister a la coalitíoJl, et que 

le recrlltement ne s'arrélerait que lorsq\le ce 

nombre serait atteint". En nH~llle temps on 01'

donlla l'éll1ission de huit cent millions d'assi

gnats, et la cOl1pe des boís de la Corse pou!" 
les constructions de la marille. 

En attenc1ant I'accomplissement de ces pro

jets, on entra en campagne avec dellX C!:'llt 

soixante-dix mille hommes. Dllrnouriez en avait 

trente mille sur I'Escaut, et environ soixallte
dix mille sur la ]\1eus('. Envahir rapiclemelllla 

Hollaudc était uu projet audacieux <pd fer
mentai l dalls toutes les tetes, et allq ud J)u-
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¡¡}ollriez était forcémellt entraillé par l'opinion 

générale. Plusiellrs plan s furent p1'opusés. L'un, 
imaginé par les réfugiés bata ves so1'ti5 de leur 

patrie apres la révolution de 1787, eOIlsistait 
a envahil' la Zélande avee quelques mille hom
mes, et a s'emparer du gouvernement, qui 

voulait s'y retirer. DUlTIOllriez avait feint de se 

preter a ce plan, mais i 1 le trollvait stérile J 

paree que c'était se l'édllir<~ á l'occupation 

d'une partie peu cOllsidéral¡le el c/'ailleurs pell 

importante de la Hoifamle. Le second lui ap
partemlit; il cOllsistait a descendre la nIeuse 

par Venloo jIlS(¡U'it Grave, il se l'abattre de 

Grave sur Nimógue, el it fondrc ensuite sur 

A.mstenlam. Ce projet eúL élé le plus súr, si 
011 avait pu p1'évoir l'avellir. Mais, plaeé a An
vers, Dumouriez en eOrH,~ut llU troisierne, plus 
bardi, plus }J"OTllpt, plus COllVClIablp a rima· 

gillatioll 1'évoluliollIJaire, et plus fécond en ré
sultats décisl[S, s'il eúL l'éussi. Taudis que ses 

lieuten311ls, Miranda, Valellce, Dampierre p[ 

autres, deseel1draielll la Meuse, en occupant 
'.laestricht, dont OH Il'avait pas voulu s'empa

rel' 1'311née préeédellte, et Venlao, qui ne de

\ait pas l'~sister IOllg-temps, Dumollriez avait 

te projet de prtmdre avec lui vingt-cillg mille 

hummes, el d(· SI' por ter furtivement entre 

Herg - op - ZOOIll ct Breda, d'arri ver amSl au 
IV ~ 
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J',1oerdyk, de Iraverst'l' la petite mer dn Biel

hus, el: de courir par les embollchures des 

flCllVCS jusqu'a Leyde et Amstcrdam. Ce plan 

;tU(bcieux n'¡,>tait pas moins fomJ(· que lw:\n
conp d'autres qui Ollt rÓllssi, et, s';! (;!ait ba

sardrux, il offrait ('('pendant de hien plf/s 

grands avantages qne ceJlli d'attafl"er directe

mcnl par Ve,doo et Nimeglle. Ell pr(~nant ce 

dernif'I' parti, DUJI10nriez attaflllait de frolll 

1('5 HoIJanc!ais, (llli avajent dt"jit ["il tous lellrs 

préparatifs entre Grave et Cor].;nm, et il leur 

donnait mcme le tcmps de se n.'ilforc(·]' d'An

glais et de Prussiclls. Au contraire, ell passallt 

par l' cm bouchure eles He!l ves, i 1 pé·llt·trait par 

l'intéricnr dc la Hollande, qui n'¡"rait pas d('

fpndn, et s'il surmontait l'Obst:lclc (ks e:Jnx, 
la Holl:lll<!e ('tait a lui. En revenant d'Amstel'

dam, ii prellait les dé[f'))s(,s il rev('rs) ct faisait 

tont tamber entre lui el. ses lictltenallts, qui 

devaient le joindre par Nilflt>gup et Utl'echt. 

TI était naturcl qu'il prlt le cOlUlllandemellt 

de l'armée d'expédition, paree que c'était la 
qu'il fallait le plus de promptitude, d'alldace 
et d'habileté. Ce projet avait le danger de tom 
les plans d'offensivp, c'~tait de s'exposer soi

meme it l'illvasiml PH se décotlvr:llIt. Aillsi la 

Meuse restait OtlV(~rtc aux Alllrichi('lls; mais, 
dans le (';15 ¡J'lll ¡(' ofkllsiyf' !'(~('i proq 11 e, I'a-
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Yalltage reste a celui qui résiste le mieux au 
danger, ('t eé(h~ lp rnoins vite ú la terreur d~ 

t'invasiofl . 

Dll!llouriez euvo)'a sur la Meuse Thollvpnot, 

dans le(L'wl j[ avaít toute confiance; il fit con

naltre it ses liell tenallts, Valence et Miranda, les 

projets qll'il Ieur avait cachés jllsque -la; il 
Aem ettjoignit de hflter les siéges de Maestricht 

pt de Venloo, et, en cas de retanl, de se suc

cé(ler devant ces places, de maniere á faire 
toujonrs d(~" progres vers Nimegue. TI [pur 
1'PCOllHnallda encure de tixer des points de 
rallicment autour de Liége et d' Aix - la - Cha

pelle, afin de réunir les rluartiel's dispersés, et 
de pOllvoir résister a I'eunemi, s'jl venait en 
forees troubler les siéges qu'un devait exécutcr 
-;11r la lV[cusc. 

DllIlIouri l'Z partit allssitot el';\ nvers avec dix

huit rnille hommes rénnis a la hateo Il divisa 

.,,<1 petite armée en pIusienrs corps, qUÍ avaient 

ordre de faire eles sommations aux diverses 
pIaces fortes, sans cepend::l.ll t s'arrcter á COlTI

meneer des siéges. Son avant-garde devait se 
hater d'enlever les bateaux et les movens de 

" 
;rallsport; tanrlis que lui, avec un gros de 

1 roupe.'i, se tiendrait á portée de dotlner se

cours it Ct'I/X de ses lieutcnants qlli en al/raient 

besoi I!. Le ¡ 7 f'c"vrier T 793 , íl pénétra sllr 11' 
') 



tel'ritoire hollandais PI) p"bliant une procla~ 

matioIl, oú il promettait amitié aux Bataves, 

P-t guerre seulement au stathollder et 11 I'in

fll1ence anglaise. 011 s'avafl(;a en laissant le gé

néral T ,eclerc devant Berg-op-Zoom. en portant 

le général Berneron <levant KIllnclert et \ViI

lemstadt, et en donnant a l'exceJlent iflgéniellr 
d' Ar<:,on la mission de feindre une attaqne sur 

I'importante place de Breda. Dllmouricz était 

avec l'arriere-garde a Sev(~nbergbe. Le 25, le 

général Berneron s'empara du fort de K.lun

dert, et se porta ctevantWillem.Gtadt. Le gé
Iléral d'Ar<;,oll lan<;a quelques DOnlhes snr 

Breoa. Cette place était réputéC' trés-forte; la 

garnison était suffisante, mais mal cOll1malldól', 

et, apres qllclques heures , elle se rendit a tille 

armée d'assiégeants qui n'était guerp plus fortp 

qu'elle - méme. Les Fran\'ais elltJ'erellt dalls 

Breda le 27. el s'empar'erent d'ull rnatériel 
considérahle, consistant f'n deux ct'llt cin

quallte bOliches ;1 fen, trois cents millier.~ de 

pondre. pt cinq mille fusils. Apres avoir laissé 

garllison dans Breda, le général d'Arc;on se 
rendit le ter mars devant Gertrllydcnberg, 

piace trps - forte allssi, et s'empara le meme 

jou)' de tOllS les travaux avancés. Dl1rnouriez 
s'¡~lait remlll au }I()erd~'k, et rt~pal'ait les re

tards de son a"vant-garde. Cette snite de SIll'-
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prisl's si heul'euses, ~,lIr ues piaces capable!O 
d'une longue résistance, jetail Leauconp d'é
dat sur le déLut de eette telltative; mais des 

retards imprévlls contrariaiellt le passage du 
bras de mer, opération la plus difticile oe ce 
pro.ict. DUrlIoul'iez avait d'abol'd espéré que 
SOIJ avant-garde, agissant plus prumptement, 
s'emparerait de quelques bateaux, tl'aversel'ait 
promptement le Bielbos, occuperait l'ile dt~ 

l)orl, gardée tuut au plus par quelqlles cellts 
llOmmes, et s'emparant d'une llombrellse tlol
tille, la ramcllerait sur l'alltre Lord, pour 
trallsporter l'armée. Des délais inévitables elll

pecherent l'exécutioll de ceUe partie du plall. 
Dumouriez tacha d'y sllppléer, en s'emparallt 
de tons les bateaux qu'il put trouver, et el! 
réunissallt des charpclltiers pOllr se compOst~r 
une Oottille. Cependallt il avait bcsoill de se 
hater, cal' l'armée bollalHlaise se réuIlissail ;1 

Gorkull1, au Stry et a I'ile de Dort; quelque~, 
chalollPps ennelJlÍes, el une fl'(~gate anglaise, 
mena<{aienl50n embarquement, et canOllllaieut 
son camp, appelé par nos soldals le camp des 
castors. lIs avaient en effet COllstruit des hul
tes de paille, et, encouragés par la préscllce df' 
Iellr général, ils bravaieIlt le froid, les priya
tiOIlS, l(~s dangers, rav(~lIir d'llll(' eutrepl'is(' 
allssi alldacieuse, el ils allelldal('1l1 ;IV(~C 1tI1pa 



tieIlCt-' le !Iloment de passel'sur la rive opposét: 
Le 3 mars, le général De{1ers arriva avec une 

Ilouvelle division; le [~, Gertruydellberg ouvrit 
ses portes, et tOllt fut prépan; pOllr opér'er 

le passage du Bielbos. 

Pelldant ce temps, la lutte continuait entre 

les deux partis de l'illtérieur. La mort de Le

pelletier avait déja dOIlllé occasion aux meHlta
gnards de se dirc meuacés dans leurs p(~rSOnlles, 

el OIl n'ayait pu leur retuscr de renollveler 

dans l'assemblée le comité de survcillance. Ce 

comité avait été compüs(~ de mOlltagllards quí, 

pour prC'mier acte, firellt arrétcr (;or5as, dé
puté et jourllaliste attaclté allX intérets de la 

Gironde. Les jacobins avaiellt (:ncore obtellll 

un autre avantage, c'était la suspellsion des 
pUlIl'suítes clécl'étt'-t's, le 20 janvier, contre les 

auteurs de septembre. A peille ces pOllrsuites 
avaient-elles dé COTllllH'I1cét's, q II 'OIJ d(~C()llVri t 

des prt'L1ves accablantes contre les principaux 

révolutiollnaires, el cOlltn: J)antou Ilti-lIlpme. 

Alors les jaeohins s'étaient soulevés, avaiellt 

soutenu que tOllt te lllullde était cOllpable dans 
ces jourllées, paree que tout le monde It's 

avait crues nécessaires, et les avait souffertt's: 

¡Is ost'l'elil rl!~me dire fllIl' k seul 1()J't de ces 

journécs t"lait ¡j'erl'{, resté es incol1Jpletes; et 

íls demandeJ't'nt la sw,pcnsion des procédure~' 
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dont 011 se servait pour attaquer les plus purs 
l'évolutioIluaires. Conformément a leurs de

mandes, le5 pl'océdu res furent suspcllducs, 

c'est-a-díre abolies, et IIne dépntatioll de ja
cobins s'était aussitOt rendue aupres du mi

/Jistre d·e la justice, pour qu'il dépechat des 

conrricrs extraordinaires, a l'effet d'arreter les 

poursuites déja commencées coutre lesfrere.l' 

de /j,leaux. 
On a déja vu que Pache avait été obligé de 

quitter le rninisterc, el que RolanJ avait dOIlllé 
vololltairemellt sa démission. Cette concessÍoll 

réciproqup /le calma point les haines. Les ja

cobins peu satisf~lits JemandaieIlt qu'oIl ius

truisit le proces de Boland. IIs disaiellt qu'il 

avait ravi a l'élat des sommes énormes, et 
plucé a Londres plus de douzp milliolls; que 
ces richesses {~laieJJt cmployécs a pervertir 

I'opinioll par des C:Cl'l t5, et ;1 cxcÍter des sédi

tiOIlS, en accaparaut les gr-ains; ilél voulalcnt 
qu'oll illstl'lIislt dllssi contre Claviel'e, Lebnlll 
et Beurllollvillc, tOllS traltres, snivant eux, 

et complices des illtrigues des girondins. En 
menw temps, ils pn;paraient un dédolllllla

gClllcnt bien autremelll précieux á leur COIII

plaisant destitué. Chamboll, le Sliccesscur de 

Pétioll da/ls la mairie dt.: París, ~Hait abdiqué 

des fonctiolls, trop ,HHlcssus de ~;1 faiblesse. 
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Les pcobins sOllgel'ent aussitót aPache, au
que! íls trouvcrent le caractere sage et impas
sible d'nn magistrat. lIs s'applaudirent de ceUe 
idée, la communiqlH~r('nt a la commllIle, aux 
sections, a tOI1S les clubs, et les Parisiens en
trainés par ellx vengerent Pache de sa disgr;lce 
en le nommant ¡eur maire. Pourvu que Pache 
fút aussi docile a la mairic qn'au ministere de 
la gllcrre, la dominatioll des jacobins étaÍt 
assllrée dans París, et dans ee ehoix ils avaient 
consulté autant leur utilité que lf'urs passions. 

La diffieulté des snbslstancps et les embar
ras du commerce étaient t1Jujours des slljets 
continuels de désordre el de plaintes, et de 
décembre en février, le mal s'était considéra
blement aeerl!. La erainte des troubles et du 
pillage, la 1'épngnanee des cultivateurs a 1'f'
cevoir du papie1', la eherté des prjx provenant 
de la grande ahondallce dll Illlméraire fi~tif, 

étaient, eO!11me nOlls l'avons dit, les causes qui 
empechaient le facile commerce des grain'i, et 
produisaient la disettf'. Cependant lf's effo1'ts 
administratifs des communes sllppléaient, jlls
qu'á un certain point, a l'activité du cornmcrce, 
et les denrées ne manqwüent pas dans les war
chés, malS elles y "tajen! d'IlTl prix exorbítant. 
La valen1' des assignats rlimjnuant chaque jou1' 
en raison df' leu/' massí', jI en laJ/ait toU.iOllf:'-
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davalltage pour acquérir la meme somme d'ob
jets, et e'est ainsi que les prix devenaient ex
cessifs. Le pellple, ue recevant que la meme 
valeur n U 111 ¡nale pOli!' "ion Ira vail, ne pouvai t 
plus atteilldre aux objets ele ses besoins, et se 
l'Ppandait en plaintes et en Illcnaces. Le pain 
JJ'était pas la seule chose dont le prix fút exces
sivement augmenté : le sucre, le café, la chan
delle, le saVOJl, avaicnt doublé de valeur. Les 
blanchisseuscs étaiellt venues se plaínclre a la 
convelltioll de paye!' treute sous le saVOI1, 
qu'elIes /le payaieut autrefois que quatorze. 
En vain 011 disait au peuplc d'allgmelltcr le 
prix de son travail, ponr rétahlir la proportioll 
eutre ses salaires et sa consommation : ji ne 
pouvait se cOllcerter ponr y parvenir, et jI criait 
contre les riches, contre les aecapareurs, COI1-

tre l'aristocralie llIarcbande; il demandait enfiH 
le mOjen le plus simple, la taxe forcée et le 
ma:n·rnurn. Les jac()bjl1~" les membres de la 
(;OmmIlIle, quí étaienl peuple par rapport a 
l'assemblée, mais ql1i, par rapport au peuple 
luí - meme, étaient des assernblées presque 
l~c1airées, sentaiellt les inconvénjents de la taxe. 
Quoique plus portés que la COllvelltioll a l'acl
mettre, ils résistaiellt cf'pendallt, (~t 011 ellten
dait aux Jacobins, Dubois ele Crancé, les dellx 
Hobespierre, ThilI'iot el autres mOlltagnanls. 



s'élever tOllS les jOllrs coutre le pl'ojet du lIIuxi

mum. Chaumette et Tf ébel't faisaient de rrlt~llle 
a la commune, mais les triblJnes nlllrmuraient, 
et leur répondaient quelqllefois par des huées. 
Souvent des députatiolls des sections vCllaien! 
reprocher a la commune sa Illoclération et sa 
connivence avec les accapareurs. C'était dalls 
ces assemblées de sectioJls que se l'éUllissaicllt 
les dernieres classes des agitateurs, el OH y 
voyaít régner Ull fanatisme révolutiollIlaire 
encore plus ignorallt et plus emporte qu'a la 
commune et aux Jacobins. CoaJisées avec les 
Cordeliers, ou se rcnr!aient tous les hornmes 
el' exécution, les sections produisaicnt tous les 
troubles de la capitale. Lpur illferioritt~ et [eur 
ouscnrité, en les exp05ant a plus d'agitations, 
les exposaicnt aussi a des Illenées en seus 
contraires; et c'était lit que [es rcsles de l'al'is
tocratie osaient se montrer, l't b ¡re q llelq Ul'~ 
essais de résistallce. I,es <llleiclllles eréatures 
de la noulesse, les aneien", dOluestiqltes des 
émigrés, tous les oisifs lnrbulellts qui, entre 
les deux causes opposées, avaicnt préféré la 
cause aristocratíque, sc rendaienl daus c¡uel
qlles sectiolls ou tille bOllrgeoisie hOllllete per
sévérait en faycn!' dcs girondills, t't se ca
chaient derrierc cette oppositioll raisouoable 
d sage pOli!' eo'nlbattrc ks lllolllagllanls, el 
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tl'ayailier en fayenr de l'étranger et de rancien 

régime. Dalls ces luttes, la bourgeoisie honllete 
se retirait: le plus souvent; les deux classes ex
tremes d'<lgitateuJ's restaicnt alors en préscnce, 
et se comhattaient dans cette régioll inférieure 
avec une violen ce effrayallte. Tous les jours 
(['horribles scenes avaient liell pOU!' des péti
tions a ülire a la commune, aux Jacobins ou 
21 l'asscmblée. Suivant le résultat de la lutte, il 
sortait de ces orages des adresst:s contre septem
hre et le maX'ifllUIll, ou des adresses contre les 
appel:m ts , les aJ'istocrates et les accaparcurs. 

La conmllllj(' repollssait les pétitiollS incen
diaires des sections, ct les engageait á se défiel' 
des agitateurs secrets qui voulaient y intro
duire le désordre. Elle rcmplissait, par rapport 
aux sections, le role que la cOllyention rem
plissait a SOlI égard. Les jacobins u'ayant pas 
COlllrne la COlnrnUlle des f01Jctions détermillécf> 
a exercer, s'occupant en revallche a raiS0I111Cr 
,;ur t01lS les sujets, avaÍent de gl'allut's prétcl1-
lÍOllS philo,;ophiqnes, et aspiraient a mieux 
cumprcudre 1'(~COll()mic socialc que les sec
¡iOWi el le club des cordelit~rs. Ils affectaieut 

dOlle ell beaueoup de choses de ne pas parta
g-t'l' I(~s p;lssiollS vulgaires de ces asscmblées 
subalterlles, d ils cOIJ<Íanlllaieut la taxe cumme 

dangereusc pOllr la libl'rté dll COlllllleree 
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Mais, ponr substituer un autre moyen a ce!lJi 
qu'ils repollssaient, ils proposaient de fai\"(: 
prenc!r'e les assignats an pair, et de punir de 
mort quicollque refuserait de les J'('cevoir seloll 
la valeur portée sur leurtitre, COllune si ce u'etrt; 
pas été la ulle autre maniere d'attaquer la li
berté du commerce. Ils voulaient encore qu'oll 
s'engageat réciproquement 11 ne plus pl'cl\(lrt' 
ni Sllcre, l1i café, pour en faire baissel' forcé
lllcnt la valellr; enfin, ils avaient imaginé d'ar
relcr la créatioI1 des assignats, eL d'y suppléer 
par des emprllnts sur les l'ic[¡es, clIIprull!s fOf"

cés, et répartis d'apres le nombre des dOlllcsli
ques, des chevaux, etc". TOlltes ces propositions 
ll'empechaiellt pas le mal de s'accroitre et de 
rendre une erise inévitable. En attendant qu' elle 
éclatat, 011 se reprochait réciproquement les 
malhellrs publics. On accllsait les girondins de 
s'entendre avee les riches et les accaparellrs, 
pOllr allamer le peuple, pour le porter á deti 
émeutes, el pourell prendre occasioll de porter 
de nOllvelles lois martiales; on les act:usait mellle 
de vouloir amener l' étranger par des désordres, 
reproche absurde , mais qui devillt mortd. Les 
giroudius répondaient par les mCllles accusa
tiOIlS. Ils reprochaicnt a leurs adversaires de 
causer la disette et les trouiJles par les craintes 
qu'ils illspiraierit au COmllH'l'Cl', d de vouloil' 
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arrivf'r par les trollbles a l'anarchie, par l'a

lIarchip an pouvoir, et peuH~tre a la domina

tíon étrall~ere. 

Déji, la fin de fpvr'ier approchait, et la dif

ficulté de se procurel' les dellrées avait pousst

/'il'l'italiC'l1 du pellple an dernier terme. Les 

I'ernmes, app;¡remment plus touchées de ce 

genrc de sonffrance, étaient dans une extreme 

agítation. Elles se pl'ésenterent allX Jacobins 11' 
'.>.2, ponr demander (111'on lenr prctat la saile . 

oú elles vOltlaiclIt dPlib('rer sur la cherté des 

slll¡sis!;¡nccs, et préparC'r une pétition a la COIl

vClltioll na.tio!1;¡le. On savait crup le hut de eette 

¡¡étilion serait de proposer le maximum, et la 

demande fllt refusée. Les trihnnes traiterent 

alors les jacobins comme elles traitaient crllel

qllefois l'assemblée; á bas les accapaTeUI'S, (1 
has /es l/ches, [ut le cri général. Le président 

fut ohligé de se cOllvrir pour apaisPl' le tu

militE', et on expliqua ce manqlle de respect en 

disant c¡u'il y avait des aristocrates rlég-uisés dans 

la salle des séaTlces. Robespierre, Dubois de 

Crancé, s'élevercnt de nOllveall contre le pro

jet ele la laxe, recommaudúent all peuple dI' 

SI' iellir tranquille, pour ne pas dOllller pré

texte :\ ses adversaires de lf' caloll1nier, et ne 

pas Ipllr fOllrllir ]'occasiOll de rendl'e deslois 

mellrtric\l'es. 



Marat, qni avait la prótention d'ímaginer 

tOlljours les moyens les plus ~ímples et les plll~ 
prom pts, écrivit dans sa fcni!le, le '):¡ :Hl matin, 

que jamais I'accaparemcllt !le cesserait, si OIl 

n'employaít des moyens plus súrs que tous cc,ux 

qu'on avait pI'OpOsósjusqlle-I:'t. S'ólevalltcontre 
les mOllopoleul's, les marclzands de hlire, le,l 
suppóts de la clzicane , les robills, les e.X'-lIobles , 
que les itlf¡deles mandataircs du peuple encoll

rageaieI11 au crime par l'impuDít<", il ajoutait: 

« Dan s tout pays Ol! ks droits dll ]wuple ne 

" seraient pas de vains ti tres , consignés 1:1S

({ tuellsement dans une simple d(c!aration, le 

7( pillage de quelqnes magasins, a la porte de~;
« qnels Oll petHlrait les accapareurs, meltrait 

« bientot fin a ces malversatiolls, qui rédllisent 
« cinc] rnillions d'hommes au désespoi.r, el quí 

« en font pt'Tir des mi!liers oe misere'o Les dé
« putés <In peuple ne sauront-ils done jatnais 

« qt18 bavarder sur ses maux sans en proposer 
« le remede ~ ? » 

C'était le 25 au matin (11l8 ce fon orglleilleux 

écrivait ces paroles. Soit qu'elles enssent réelle·· 

nH'nt agi. sur le peuple, soit que l'irritation 

porté!:' á son comble ne pút dt'>jil plus se COTl

tt"nir, UIle multitllde dp fernmes s'assemblt">rcnt 

• Journal d" la Ri¡Jllbtiq((('. lllllJII"["O dll 7,1\ f(~\Tif'r 179">', 
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PIl tllmnlte devant les bOlltiqnes des épiciers. 
/)'abord Oll se plaignit dn prix des denrées, et 

un en demanda tllrnllllllellsement la rédllctioJl. 
La cornnlllll (' u'a vai t [las étp prévenue; le com

mandalll Sanlerl'e ¡'-tait alié a Versailles pOUl' 

organiser UIl ('orps de cava!erie, et allCllJ1 ordre 

n'{·tait dOIlIl{' pou!' mettre la force publique en 

1l1011Verrlf'lIl. AlIssi les pertllrbateurs ne trou

\'(~rent aucull obstacle, et pllrcnt passer' des 

Illenaces aux viokllces et <tll pi 11 age. Le rassem

hlement COllltrlCIJCa dalls les riles de la Vieille

~'Iúllllai(', des Cinc¡-Diall1aJl ts et des Lombards. 

()11 exigea cJ'abord que tOIlS l('s objcts fllSsent 
r{·¡juits ;'¡ moiti(~ prix; le saVOll a SclZI' SOlIS, le 

slIcre il vingt-cinq, la cassonade a quinze, la 
chande!le a treízc. Dne grande quantité de 

denrées fllrent forcément arrach¡'-es !l ce taux, 
pt le prix en fllt compté par les achetcurs aux 

épiciers. ¡}fais bieutot 011 ne vOlJlut pll1s payer, 

et OH enleva les marchandises sal1S dOllller en 
échange aucunc partie de ¡eur valeur. La force 
armée accourue sur un point fut reponssée, et 
on cría de tOllS cotés a bas les baiónnetles! 
L'assemblée, la commune, les jacobins étaient 
en s<'ance. L'assemblée écoutait. UlI rapport sllr 
ce slljet; le Illinistre de rintérie!lr lui démon

trait que les denrées a!Jondaiellt dans Paris, 

Illais que le mal provPlIait de 1:1 disp)'oportioJ) 
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entre la valeur du IlUllléraire et eelle de~ den
rées elles-rnernes. Aussitot I'assemblée, voulant 
parer aux diffieultés du 1Il0fllCllt, alloua de non
veaux fonds a la eornrllllllC, pou\' faire délivrer 
des subsistan ces a meilleur prix. DallS le lI1{;rn(' 
instan t, la comnlllne, parlageant ses seutilllcllts 
et son úle , se faisait rapporter les événernents, 
pt ordonnait des mc&ures de poliee. Achaque 
nOllveau fait gn'on venait luí dénollcer, les tri
bUlles criaiellt tant miela! A cllague moyen 
pro posé, elles criaient á bas! Chaumette et He
bert étaient hués pour avoir proposc> de battre 
1:-1 généralc ctde requérir la force armée. Cepcu
dant il fut arreté qne dellx forles patrouilles, 
précédées (le deux officiers mllIJicipallx, se
raíent envoyées pour rétablir l'ordl'e, et q u(' 
villgt - S(~pt alltres offieiers municipaux iraien! 
húre des proclamatiolls cbus le~ sectíolls. 

Le désorclre s'était propagt~; O!l pillait dalls 
différentes rtles, et on proposait llleme de pas
ser des épicicrs chez les marchands. Pendant 
ce tl~mps, des gens de tous les partís saisissaient 
l'occasion de se reprocher ce désordre, et les 
rna llX qui en étaient lacall5e.-Quand vous aviez 
UIl roi, disaierlt dans les rlles les partisaus du 
réginw abolí, vous n\~líez pas réduits á payer 
les choses anssi che!", ni exposés a des pillages. 
_. V oilit, disaíent I('s partisans de~ girondins, 
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ou IlUUS COmlllil':t le sysleme de la ÚOIPIlCC, et 
l'impunité des exccs révullltionnaires. 

Les montaguanls en étaicnt désolés, et soute
naient que c'étaient des aristocrates déguisés, 
des faye!! istes, des rolall{lins, des brissotills 
ijl,i, dans les groupes, cxcitaient le peuple ;1 

ces pillages. lis assuraient avoir tl'ouvé daus la 
foule, des [eml1les de hallt rang, des gens ~I 

pOlldre, des domestiques de grands seigneurs, 
<lui distl'ibuaient des assignats pour entrainel' 
le peuple dans les boutiques. Eufin, apres plu
sieurs heures, la force al'mée se trouva rl't:
Ilie; Santel'l'e revint el e V ersailles, les ordl'es 
nécessaires fu rell t uonnés; le bataillon des Bl'es
tois, préscllt a Paris, déploya beaucoup de úle 
et d'assurance, et on parvint a dissiper les 
pillards. 

Le soir, il y eut Hne vive discllssion aux Ja
cobim. On déplora ces désordres, malgré les 
cris des tribunes et malgré leurs démentis. 
Collot-d'Herbois, Tllllrjot, Robespiel'l'e, furent 
unanimes pour cOllseiller la tranq uillité, et re
jeter les ex ces sur les aristocrates et les gi
rOlldins. Robespiel're fit sur ce sujet un long 
díscours oú il sOlltint que le peuple était im
peccaUe, qu'il ne pOllvait jamais avoir tort, et 

(lile, si OH lIe l'égarait pas, il ne commettrait 
pllJaIS aucune fante. Tl sOlltint qlle clans ces 

,\' , 



gl'Ollpes de pillards 011 plaignail le roi tllorl 
qu'on J disait du bien do C'llte droit de I'as
semblée, qu'íl l'avait entendll lui-lIleme, et qlH' 

par eonséqllent íl lle pOlJvail pas j' avoir de 
doute sur les véritahles instigaleurs qui avaif'nt 
égaré le pellple. Marat lui-Ultime vint cOl1sciller 

le bOll ordre, eondamller les pillagcs qu'íl avai! 
lwechés le matin dans sa feuille, et les impu
ter aux giroIldins el anx royalistes. 

Le lenrkmain, les plaintl's accolltumées et 
toujours i nllliles relen! ircut dans l'assem b l(~('. 
Barn\re s'éleva avec force conlr(' les crimes de 
la veiUc. Il tit remarqllC'r les retards appOlt(';S 
par les autorités dans la répression du désordre. 
Les pillages en effet avaient eommencó il dix 

heures du matin, et a cinq henres <In soir In 
f()ree arm('c n'élait pas eneore réllnie. Barrerp 
demanda que le l1Iaire et le eommandant gé
lléral fussent mandés pOUI' expligller le.~ llIoti/s 
de ce retardo UIIe d('plllalion de la section de 

Hon - Conseil appuyait ectte demande. Salles 
prcnd alors la parole; il propose Ull acle d'ac

cllsation contre l'instigateur des piJlages, con! re 
::Vlarat, et lit l'artie/e insél'é la vcille (laus sa 
fellille. SOllvent on avail demandé uIIe acclIsa

tion con tre les pro"ocateurs au Ilésonll'c, eL 

particlllieremcIlt cOlltr'e MaJ'al; l'occasioJl ue 

pou vait etre plus f:¡ vora b le pOUl' les ponrsuivre, 
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GIl' jamais le désordre n'avait suivi de plus prps 
la provoeation . .Marat, sans se déconeerter, 
.... outient it la tribune fju'il est tput natul'cJ qlll: 

le peuple .,>c f;lSSC jllstice des aceapareufs, lmis
(JlIt' les ¡oís sont insuffisantes, et gu'il faut ell

(Joyel' aux Petiles-1J1aisons ceu.X: qui prOpOSell[ 

de l' aecuser. Bllzot demande I'ordre. <1u JOUf 

sur la proposition d'aecllser mOflsiellr Marat. 
f( La loi est précise, dít-il , lIlais 1l20nsleUl' Marat 
« incidentera sU!' se5 expressions, le jury sera 
« embarrassé, el il ue faet pas préparer un 
« triolllpltf' it mOllsieuf' ~Vlarat, en présence de la 
« justice elle-meme.)) Un rnembre demande que 
la conventio[l déclarf' it la république qu'hicr 
matin Marat a cO!1seillé le pillage, el qu'hif'1' 
soir 011 a pillé. Une foule de propositions se 

slleeedent:f'nfinOll s'arretei¡ ecHe de renvoyer 
san!' distinction tOI1S lf'S auteurs des trouhles aux 
tribllna!IX ordinail'ps. -- « Eh hien, s'écrie aloI's 
« .Mal'at, relldez UII acte d'aeclIsation contl'f' 
« moi-meme, afin que la convention prollve 

« qu'elle a perdu toute !mdeur. ~~ A ces m01s, 
un granel tumulte s'éleve; sllr -le - champ la 
cOIlvention renvoie devant les tribunallx Mara!: 
el tOllS les autellrs de!', déJits commis dans la 
.iourné(~ elll ?5. La [ll'0l'0sitiofl de Barrere est 
arloptée. Santel're et Pache sont mandés ~t la 
harTe. De nOllvellPs disposiliolls sont prise" 

!,. 
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cOlltre les ;¡gents SllppOS<'~s de ]'('tranger I't d(' 
l'émigration. Dans le mOI1lf'nt, eette opinioll 
d'une influenceétr;¡ngerc s'accrprlittil detoutes 
parts. La veille, on avait ordonné de nOllvellcs 
visites domiciliaires rlans toute h France, pOll!' 
;:¡rreter les émigrés et les voy;¡geurs sllspects; 
ce meme jour, nn renollvela ]'obligation drs 
passc-ports, 011 cnjoignit á tous les :111 bergi~tlc's 

OH logeurs de déclarer les étrangers logés chez 
E'IIX ; on ordOllJla enfin 1111 llOllVe;¡n recens('
mcnt de tOllS les cito\"ens des section~. 

l\Iarat devait elre entill accusé, et le 1f'lldelllaill 
il écrivit dans sa fcnille les lignes sllivantes: 

«( T ndigné de voÍr les ennemis de la chose 
« publique machiner éternellement cmltre le 
« peuple; révolté de voir les accaparellrs en 
« tOllt genre se coaliser ponr le réd lIire an dé
(( sespoir par la détn~sse et la faim; désolé de 
(( voir que les mesures prises par la conven
(( tion pour arreter ces conjuratioIls n'atteÍ
«( gnaient pas le 1mt; excédé des gémissements 
« des infortllnés qui vierment chaqoe matin 
(( me demanuer du pain, en accusant la con
« vention de les laisser périr de misere, je 
( prends la plume pour ventiler les meilleu}'s 
«( moyens de mettre enfin un terme ;mx COllS

(( pirations des ennemis pl1blics, et aox souf .. 
" t'rau('(''i do pC'lIplf'. Les idé('s les pllls simplf's 
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" SOl1t ecHes q ui se présentent les pretnieres a 
«( un esprit hien [ait, <luí ne veut que le hOll
\( heUl' général sans aueull retom' sur lui-meme : 
" je me demande tIone pourquoi HOUS llC fe
« riolls pas tonrner eontl'e des brigands pllblics 
« les ll10yeus qn'ils emploient ponr ruiner le 
« peuplc et Jétruil'e la liberté, En cOllséqllence, 
« j'observe que dalls UIl pays Ol! les droits du 
« pcuple ne scraient pas de vains titres, COIl
« signés fastuellscmellt dalls Ulle simple Jéela
« ration, le pillage de qllelqucs magasins a la 
( porte desquels on pendrait les accapal'eurs, 
« mcttrait hientót fin a leurs mal versatiolls ~ 

« Que font les mellcurs de la f:1.Clioll des 
« hommes d'état;) ils saisissent avidement eeUe 

« phrase, puis ils se hiltent d' envoyer des émis
(( saires panni les femmes attroupées devant 
« les boutiques des boulall¡;el's, pour les pous
« ser a cnlever, a pl'ix coutant, du saVOll, des 
C( chandellcs et <lu Sllcre, de la boutique des 
(( épiciers d~taillistes, lanclis que ces émissaires 
({ píllcnt eux-memes les houtiques des pauvres 
(( épiciers patrioles : puis ces scélérats gardent 
( le silence tout le jour, ils se concertent la 
" lIuit dans un conciliabule noctllrne, teIlu 
(( rue de Hohan, chez la catín du contre-révo
« luliormaire Valazé, et ils viennent le lende
l' lIIain me dénol1cer a la tribune cOlTlme pro-



« vocatem des ex.ces dout ils sont les premíer" 
{( auteurs. ») 

La (l'wrellf' devenait chatllle j01l1' plus achal'
née. On se menac,:ait déja ollvertemeut; beau
conp de déplltés ne marchaient qu'avec des 
armes, et on cornmen~~ajt a dire, avec autallt 
de liberté Llue daos les mois de juillet et (l'aout 
de l'allnée précédente, qu'il {'allait se :;allvel' 
par l'insllrrectioll, et supprimer la par ti e ga/l
greflee de la représentation nationale. Les gi
roodins se réunissaient le soÍI' en granel nombre 
chez l'un d'eux, Valazé, et lá, ils l~taient for! 
incertaÍns sur ce qll'ils avaieot a [aire. Les uns 
croyaien t, les ;mtrcs !le croyaient pas a des 
périls prochains. Certains d'entre eux, comme 
Salles et Louvet, supposaicnt des conspiratirHls 
il1lagÍnaires, et en appelant l'attention sur des 
chimeres, la détournaient du danger vérita
Lic. Errants de projeh ('11 projds, placés au 
milieu de París, sans aucune force á letlr dis
positiou, et ne comptant que sur I'opinion des 
départemenls, immense il est vrai, mais inerte, 
ils pouvaient tous les jours succomber sous un 
('oup de main. Ils n'avaienl pas réussi a COlll

posc!' IIne force départemelltale; les troupes 
de fédérés spolllanément arrivées á París de
puis la réunion de la convention, étaienl eu 
partie gagnées, en partic rendlles allX al'mées . 
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,'l ib 11(' pOUvaiClll guel'e compler (lile sur 
lluatre ccnts Brestois, <lOllt la fel'lne conte

llallce avait arrcl(~ Ics pillages. A défaul: de 
ganlc (]¡"p;¡l'tcmclltalc, ils avaieút essay¡~ en vaill 

de tr;Hlspol'lcr la directiol1 ele la force publi

q[/e dt~ la commllllC au ministere de J'intériellr. 
La .!\lolllagnc, furicuse, a\'ait intimidé la lllajo
rit(" et l'avait el1lpécllt;~e de voter une pareille 

nWSllre. Déjil mt'me Oll ne corllptait plus que 
sur quatrc-vingts d¡"Plllés, il1accessiblt's a la 
craintc et fcrmes dans les délibératiolls. IJaus 

cet plal de c1lOses, il nc restait aux girondins 
qll'un mOyCII, aussi impraticable que tous les 

autres, celui de dissoudre la convcntioll. leí 
cClcore les furenrs de la Montaguc les empé
chai(~llt d'obtellir lIne majorité. Hans ces illcer
titudes, qlli provenaic~lt n01l pas de faihlesse , 
mais d'impuissance, ils se reposaient sur la 

colI::,IÍtlltÍon. Par le besoiu d'espél'er quelque 
dlOse, ils se f1attaÍcnt que le joug des lois CII

chalnerait les passions, el mettraiL fiu ;'¡ tOllS 
les Ol'ages. L('s esprits spéculatifs aimaÍent SUl'

tout ;'¡ se reposer sur cette idée. Condorcet 
avait lu son rapport au Hom du comité de cons
titutioll, el il avait excité un sonlevcment gé

néral. COl!dol'eet, Pétion ~ Sieycs, furent char
gés d'impn~cations aux Jacobills. Un ne vil. 

daus ¡eur n"'publique (lu'tltlC arislocratie lOllte 
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faite pour quelques talents orgueilleux et des
potiques. Anssi les montagnards ne voulaicnt 
plus qn'on s'en occup::lt, "1 beaucoup de mcm
bres de la conventÍon, sentant déj:'t que lenr 
ocenpation ne serait pas de eonstitller, mais 
de défendre la révolution, disaient hardiment 
qu'il fallait renvoyer la eonstitution a l'annec 
sllivante, et ponr le moment ne songer qu'a 
gouverner el se battre. Ainsi le long regne de 
de cette orageuse assembléc eommen<{ait a 
s'annoncer; elle cessait déjá de croire a la 
brieveté de sa mission législative; d les giron
dins voyaient s'évanouir lenr derniere espé
ranee, eeHe d'euehaincr promptement les fac
tions avec d:,s loiso 

Leurs acIversaires n'étaient au reste pas moins 
embarrassés. Ils avaient hien pour eux les pas
SiOllS violentes; ils avaient les jacobius, la com
mune, la majorité des sections; mais jls ne 
possédaient pas les ministeres, ils redoutaient 
les départements, Ol! les deux opinions s'agi
taient avec une extreme fllreu!', et ou la leur 
avait un désavantage éviclent; ils craignaient 
en fin l'étranger, et quoique les lois ordillaires 
des révolutions assurassent la victoire aux pas
sions violentes, Cf'S Iois, a eux iIl~OnlJllCS, ne 
pOllvaient les rassurer. Leurs projds étaient 
aussi vagues que Cf'IlX (k lf'lIl's adversaires, 
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Attaquer la représelltation nationale était un 
aete d'audace difficile, et ils ne s'étaient pas 
encore habitués a eette idée. Il y avait Lien 
une trentainr d'agitateurs quiosaient et pro
posajpnt tou~ dan s les sections, mais ces pro
jets étaient désapprouvés par les jacobins, par 
la eomm !lne , par les mOlltagnards, qui, tons 
les jOllrs aeellsés de eonspirer, s'en jnstiGant 
tous If>S jours, sentaient que des propositions 
de eeUe espcee les eomprol1lcttaient anx yellx 
de lellrs adversaires et des départements. Dan
ton, qlli avait pris pen de part aux querelles 
des partis, ne songeait (lU'a deux choses : a se 
garantir de toutc poursuite ponr ses aetes ré
vollltionnaires, et a empecher la révolution de 
rétrograder et de succomber sous les coups de 
l'ennemi. Marat lui-meme, sí léger et si atroee 
quand il s'agissaít des moyells, Marat hésitait; 
et HoI.H'spierre, malgré sa haine contre les gi
rondins, contre Brissot, Roland, Guadet, 
Vergniaud, n'osait songer a une attaque coutre 
la représentation nationale; íl oe savait aquel 
moyen s'arrctcr, il étaít découragé, il doutait 
du salut (h~ la révolutiou, et disait a Garat 

qu'il en était fatigué, malade, et qu'il croyait 
qU'OIl tramait la perte de tons les défeuseurs 
de la républiqlle ~. 

* Yo)'cz la nute tÍ a la fin du volllme. 
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Tandis qU";l Marseillc, a LYOll, a Bonleam., 
les dcux partis s'agitaient avec violene!', la 
(lroposition de se Jéfaire des uppe/ullts , et de 
les exdure de la convelltioll, partít des jaco
bíns de Marseille ,luttant avec les partisans 
des giroudíns, Cette propositíOIl, port{~e allX 

.Iacobins de París, y fut discutée, Desfieux sou
tint que eette demande était appuyée par assez 
de socíétés affili{'es pou!" elre convertie en 
pétitioll, et la préselltel' a la conventioll 11a
tionale. Robespierre, qui craigllait qll'une de
maIHle pareille n'entrain;'¡t toul le reIlollvelle
lIlellt de l'assemblée, et que dalls la lulte des 
électiolls la :i\Iontagne ne fUt battne, s'y opposa 
fortement, et réussit a l'écarter par les l'aisOIlS 
ordillairement dOl1l1ées contre t0115 les projets 
de dissolutioll. 

N os revers militaires vinrcnt précipitcr les 
(~vénements. N ous avons laiss(~ l)umollricz 
campant sur les bOl'(1s du Biclbos, ct préparallt 
un débarquement hasardeux, mais possible, 
en Hollande. Tandis (!u'il faisait les préparatifs 
de 50n expédition, dellx cent soixante mille 
combattants marchaient contrc la f'rauce, de
pais le Haut - Rhin jl1sqn'ell Hollande. Ciu
quante-six mille Prussiens, vingl-qllatre milie 
Autriehiells, vingt-cillq miHe lIessois, Saxons, 
Bavarois, menaljaient le Hhill deplIis Bale jus-
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'1u';1 J\Iaycnce et Coblelltz. De ce point jllsqu'it 
la Meuse, trente mille hommes occupaiellt le 
LuxclIIbourg. Soixante millc Autrichiells et 
Jix milJe Prllssiens marchaient vers nos quar
tiel's de Ji! l\leusc, pour interrompre les siéges 
de Maestl'icht et de Venloo. Eufin quarante 
mille Anglais, IIanovriens et Hollandais, de
meurés encore en arriere, s'avan(faient du 
fond ele la Hollande sur notre ligne d'opération. 
Le projet de l'cunemi était de IlOUS rameller 
de la Hollande sur l'Escaut, de 1l0US faire re
passer la Mellse, et clIsllite de s'arreter sur 
eette riviere en attendant que la place de 
Mayence eut été reprise. Son plan était de 
marcher ainsi peu a peu, de s'avancer égale
ment sur tous les points a la fois, et de ne pé
nétrer vivement sur aucun, afin de ne pas 
exposer ses flanes. Ce plan timide et méthodi
que aurait pu 1l0US permettre de pousser beau
conp plus loin et pllls activcment l'entreprise 
offensive de la Hollandc, si des fautes ou des 
accideIlts malheurenx, 011 trop de précipita
tion a s'alarmer, ne nons enssent ohligés cl'y 
renoncer. Le prince de Cobourg, qui s'était 
distingllé dans la derniere campagne con tre 
les Tures, commandait les Autrichiens, qui se 
dirigcaicllt sur la l\Icllse. Le désordre réguait 
dalls nos quarliers ,dispersés entn' Maeslricht, 
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Aix-Ia-Chapelle, Liége et TOllgres. Daus lc~ 

premiers jOllrs de mars , le prince de Cobollrg 
passa la Roer, et s'avall<,:a par Duren et Al(len
lloven sur Aix-Ia-Chapelle. Nos troupes, atta
quées subitement, se retirerent eH désordre 
vers Aix-Ia-Chapelle, et en abandOllllt::rent 
meme les portes a l'eunemi. Miacsinsky r&sista 
(luelqllc temps; mais, apres un comhat assez 
meurtrier dans les rues de la ville, il [ut obljg(~ 

de cérler, et de faire retraite vcrs Liége. Dans 
ce moment, Stengel et N euilly , séparés par ce 
lllollvement, étaient rejelés dalls le Limboul'g. 
l\Iiranda, qui assiégeait J\'Iat;stricht, et qui 
pOllvaít etre encore isolé du principal corps 
d'armée retiré a Liége, abandolllla meme la 
rive gauche, et se retira sur TOllgres. Les Im
périaux cntrerent aussitot dans Maestricht, el 
l'archidllc Charles, pOllssan t hardimcnt les 
poursuites au-deLl de la Meuse, se porta jus
qu'a Tongres, et y obtint un avantage. Alors 
Valence, Dampierre et J\'Iiacsinsky, rél111is ;j 
Liége, peusercnt qu'il fallait se húter de re
joilldre Miranda, et marcherent sur Saint
Tron, ou Miranda se rendait de son coté. La 
retraitc fut si précipitée, qu'on perdit une pitr
tie du matériel. Cepcndant, apres de grand~ 
dangcrs, 011 parvint a se I'ejoinnrc a Saiut
Trull. Lamarliere et Champmorill, placés a 
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Hurcmoudc, euren.!: le temps de se rendre pnr 

Dietz an meme point. Stengel et Neuilly, tOllt

á-fait spparés de I'arm(:e etrejetés vers le Lim
bourg, furcnt recueillis a ~amtJr pnr la divi
sion du gélJéral d'Harville_ Enfiu, ralliées a 
Tirll"mont, nos trollpes reprirent un peu dp 
calme et d'assurallce, et attendirellt l'arrivéC' 

de Dumollriez, qu'on I'edemandait a grands 

cns. 
"\ peine avait - il appl'is celte pl'emiáe dé

ro u te , qu'íl avnit ordonné a Miranda de rallier 
tOllt son monde it ~1al~stricht, et ({'en conti

Hller tl'allqllillcmcnt le si<'-ge avec soixante-dix 
mille hommes. Il était persuadé que les Au

trichiens ll'oSeraiellt pas livrel' bataille, et que 
l'invasion de la Hollande rameuerait bientót 
les coalis(-s en aI'l'iere. eette opinioll était jnste, 
ct fondéc sur cctte idée vl'aie, que, dans le 
cas d'lllle offensive réciproqnc, la victoirc reste 

á cellli qui sait attendre davantage. Le plan si 
timide des lmpél'iaux, qni ne voulaient percer 
sur aUClln point, justifiait pleinement eeHe 
maniere de voir; mais l'insollciance des géné
raux, ql1i ne s'étaient pas concentrés assC'z 
tot, 'pul' tronble apres l'attaque, l'impossibilité 
Ol! il" étaiellt de se rallie!' en présence de l'en
ncmi, et slIrtout l'absencp d'un homme sllpé

rieul' en alltoril"é pt en int1l1ellce, l'erHlaiell1 
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impossiLlc l' exécu tion de l' ordre donné par 
Dumouriez. On luí écrivit donc lettres sur 
lettres pour le faire revenir de Hollande. La 
terreur était devenue générale; plus de dix 
mille déserteurs avaient déja aLandoIllH~ l'ar
mée, et s'étaient répandus vcrs l'intérÍellr. Les 
commissaires de la convention conrnrent a 
París, et firent intimer a Dumouriez l' orare 
de laisser a un autre l'expéclition tentéc sur la 
JIollande, et de revenir au plus tot se mettre 
a la tete de la grande armée de la .Meuse. Il 
rec;ut cet ordre le 8 mar s , et partit le 9, avec 
la dOllleur de voír tous ses projets renversés. 
Il revint, plus disposé que jamais a tont criti· 
quer dalls le systeme róvolutionnaire introdui.t 
en Belgique, et a s'en prendre aux jacoLins 
du mauvais succes de ses plans de campagne. 
Il trouva en effet matiere a se plaindrc et á 
bHimer. Les agellts du pOllvoir exéclltif en 
Belgique exerc;aient Ulle alllorité despotiqLH~ 
et vexatoire. Ils avaieut partout soulcvé la po
pulace, et souvent employé la violeuce dans 
les assemblées ou se décidait la réunion a la 
Franee. Ils s'étaiellt ernparés de l'argenterie 
des églises ~ ils avaient séquestré les re\'enus 
du clergé, confisqué les hiens lIobles, et 
;waiellt excité la plus vive indigllatioll chez 
loutes les classcs de la na! iolt beIge. néjit une 
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i nSlIrt'cctioll contre les FraIH;:ais commeIH,'ait 

a éclatt'r dll cólé de Grammont. 
Ll n' était pas Lesoi n de faits aussi graves 

ponr disposl'J' J)ul1louriez a traiter séveremeIlt 
les com missaires <lu gouverllement. Il com

merH,:a par en faire arre ter cleux, et par les 
Elire traduire SOIlS escorte ~t Paris. Il parla aux 

:H1tres avec la plus grande hauteur, les fit ren
trer dans lellrs fOI1ctioIlS, ¡eur défendit de s'irn· 
miseel' lIans les dispositioI!s militaires des gé

nérallx, et de dOllner des ordres aux troupes 
(lui étaiellt dans l'étendue de leur commissariat. 
II destitua It' gétléral l\Toreton, qui avait fait 

cause commune avee t'ux. Il ferma les clubs, il 
{it remire aux nelges une partje du mobilier 
pris dans les églises, et joignit á ces mesures 
une proclamation ponr désavouer, an IlOtll de 
la franee, les vexations qll'on vellait de COll)

metlre. I1 qualifia du 110m de brigallds ceux 

qui en étaient les autcnrs , et déploya une dic
tatUl'e qui, tout en lui rattachant la Belgique, 
et rendant le séjour du pays plus sur ponr 
l'arméc fran\aise, excita au plus hallt point la 
col ere des jacoLins. II eut en effct avee Camlls 
une cliscussioIl fort vive, s'expl'ima avcc J1l{~pris 

sur le gOllvernemellt du jour; et, oUDliallt le 
sort de Lafayette, comptant trop légercment 
sur la puissallce militaire, il se cOllduisit en 
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général, certain dc pOllvoir, s'jl le youlait , 
ramCllcr la révolutiun Cl) arrierc, et dispos{~ 
I1 le vonloir , si 011 le pOllssait it bout. Le menw 
esprit s'était commlmiqlH~ a son état-major : 
OH y parla avec dédain de ectte populace qui 
gouvernait Paris, des imbéciles convenlionnels 
qui se laissaient opprimer par elle; OH maltrai
tait, OH éloignait tons ccux qui (~taicnt soup
~onnés de jaeobinisme; et les soldats, joyeux 
de ¡,('voir leur général au milieu d'eux , affcc
taient, en présenee des cornmissaires de la 
convention, d'arréter son clJeval, et de baisf>r 
ses bottes, en l'appelant leur pere. 

Ces llouvelles exciterent :1 Paris le plus gr~lIld 
tllmulte, provoquerellt de I101lVeanxcriscontre 
les tra1tres et les cOlltre-révolutionnaires. Snr
Je-champ le député Choudieu en profita pOUI' 

réclamer, cornme on I'avait fait souvent, le 
renvoi des fédérés séjournant a Paris. Achaque 
nou velle facheuse des armées, on reuem:llIdait 
la meme chose. Barbaroux voulut prendre la 
paroJe sur ce slIjel, mais sa préselJce excita Ull 

soulevement encore illconnll. Euzot voulut en 
vain faire valoir la fermeté des Brestois pendant 
l~s pillages; Boyer Fonfrede obtillt seul, par 
une especc d'accornmodement, que les fédérés 
des départements lllaritinH's ¡raienl eompléter 
l'année f'ncme frop raíble des c¡'¡tes de l'Odan. 
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Les autres conserverent la faculté de rester a 
IJaris. 

Le lendemain 8 mars, la convention ordonna 
a tons les officiers de rejoindre leurs corps 
sllr-Ie-elJamp. Danton propasa de fournir en
care aux Parisiens l'occasion de sauver la 
.Franee. r( Demandez-lellr trente mille hommes, 
«( dit-il, envoyez-lcs a Dllmouriez, et la Bel
( giquc nOlls est assur(~e, la IIollande est con
(( quise, )) Trente mille hommes en effet n'é
taient ras difficilcs a trollvcr a París, ils étaient 
d'un granel sccours á l'armée du N orel, et don
naicnt une nouvellc importance a la capitale. 
Danton proposa en outre d'cnvoyer des com
missaires de la eonvention dans les départc
ments et les seetians , pour accélérer le reeru
temeut par tons les moyens possiLles. TOlltes 
ces propositions fl1l'ellt adoptées. Les sections 
eurellt ordre de se réunir dalls la soirée; des 
comrnissaires fur('nt Ilommés pour s'y remire; 
on ferma les spectacles pour empceher taute 
distraetion, et le drapeau noir fut arboré a 
l'Hotel-de-VilIe ell signe de détresse. 

ce 

Le soir en effet la réunion eut lieu; les corn-
missaires furent parfaitement rec;us dans les 
sections. Les imaginations étaient ébranlées, et 
la proposition de se rendre sllr-le-champ aux 
armées fut partollt lIien accllf'illie. Mais il ar-

IT. ~ 



l'Iva lel ce qui était arrivé déja aux 2 et 3 sep' 

ternhre, OH demanda avallt de partir que les 

traitres fusscnt punis. On a vait adopté, depllis 

cettc époque, une phrase toute faih~ : (( 011 ne 

vonlait pas, disait-on, laisser derrierc soi des 

cOIlspirateurs prets a égorger les fami/les de.'; 

absents.)) Il fallait done, si I'on voulait éviter 

de nouvelles exéclltions populaires, organiser 

des exécutioos légales et terribles, qui attci

goissent sans lenteur, sans appel, les eontl'c

révollltionnaires, les conspil'ateul's eachés, -qni 

mena~aient an-dedalls la révollltion déja me

naeée au-dehors. 11 fallait suspcndre le glaive 

sur la tete des généraux, des ministres, des 

députés inftdeles, quicompromcttaient le salut 

publico Il n'était pas juste en outre que les ri

ches égoistes qui ll'aimaicnt ras le régime de 

J'égalité, a qui pen importait d'appartenir ir. la 

conventioll 011 a Brunswick, et qui par cOllsé

quent He se présentaient pas ()Our relllplir les 

cadres de l'arméc, illl'était pas juste qu'ils res

tassent étrangers a la chose publique, et ne 

tissent rien pOlI!' elle. En conséquence, tous 

eenx qui avaient au -dessus de quinze cents 

livres de rente, dcvaient payer une taxe pro

portionnée it leurs moyens, et suffisanLe pon!' 

dédommager ceux qui se dévoucraicnt, de 

tOIlS les frais de la campagne. Ce dOIl hk VCCll 



tl'un nOllveau triLunal éI'igó COlltl'C le parti 
€Illleml, et d'une cont¡'ibution des riches en 
faveur des pauvI'es qui allaient se battl'e, fut 
pI'esquc ghléral dans les sections. Plusieul's 
d'entrc elles vinrent I'expI'imeI' a la commune: 
les jacobins l'émiI'ent de leuI' coté, et le lcn
demaill la cOllvention se tI'ouva en pI'ésencc 
d'uIIe opiníon universelle et irI'ésistible. 

Le jour suivant en effet (le 9 maI's ), tous 
les députés montagnal'ds étaient présents á la 
séance. Les jacohins remplissaieIlt les tribulles. 
lIs en avaient chassé toutes les [emmes, puree 
qu'ilfol/ait, disaient-ils ,faire une expédition. 
Plusieur's d'entre eux pOl'taient des pistolets. 
Le député Gamon vOlllut s'en plaindI'e, mais 
lIe fut pas écollté. La Montagne et les triLulles, 
fortement I'ésolues, iIltimidaient la majoritt~, 
et pal'aissaient décidées ir. He sOll[frir allcuue 
n~sist:mce. Le maire se présente avec le cOllseiJ 
de la commune, confirme le rapport des com

missaires de la convelltion sur le dévouemenl 
des sectioIls, mais répete leur vceu d'Ull tri
bunal extraordinaire et d'une taxe sur les "i
ches. Une foule de sections succedent a la com 
mune, et demandent encore le tribunal ct la 
taxe. Quelqucs-unes y aJontent la demande 
d'llne loi contre les accapareurs, d\m mllx'i

lfIum <fans k prix des denI'ées, et de 1'abro-
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gatioll du décret qui qualjfiait marchandise la 
monnaic metallique, et pcrmettait qu'elle cir
culat a un prix différent du papier. A.pres 
toutes ces pétitions, on insiste pour la mise aux 
voix des mesurcs proposécs. On V('lIt d'abord 
votcr snr-le-champ le principe de l'étahlisse
ment d'un tribunal extraordinaire. Qllelql1es 
députés s'y opposent. Lanjuillais prencl la pa
raJe, et demande an moins que, si rOll veut 
absoJllment eOllsaerer l'iniquité d'Ull tribnnal 
sans appe!, OH borne eette calamité au seuL 
départemcllt de Varis. Guadet, Valazé, font de 
vains efforts ponr appuyer Lanjuinais : ils sont 
brutalemcnt interromplls par la l\Iontagne. 
Quelques députés demandent meme que ce tri
bunal porte le 110m ele révollllionnaire. Mais 
la cOllvention, sans souffrir une plus longue 
disCllSsioI!, « décrete l'établissement d'IlIl tri
"bunal criminel e,x¡raordillai,.e, pOllr juger 
«( salls appel, et sans recours au tribunal d0 
« cassation, les cOllspirateurs et les contre-r(~~ 
(t volutionnaÍres, et chaJ'ge SOIl comilé de lé-
« gislation de lui présetlter demaiu un projet 
« d'organisation. » 

Immédiatemcnt apres ce décret, 011 en renu 
un second, quí frappe les riches d'llHC taxe 
extraordinaire de guerre; un troisÍellle qui or
ganise qnaraute-nUe commissioIlS , de delLx dt~-
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putés chacune, chargées de se rendre dans les 
Jépartemcnts, pour y accélérer le recl'utemeut 
par tous les llloyells possibles, ponr y désal'mer 
ceux qni !le partent pas, pour faire <!rreter les 
sllspecf s, pour s' em parer des cheva ux de luxe, 
pOllr y exercer enfin la dictatllre la plus ab
solue. A ces mesures on en ajoute d'autres en
care. Les Lourses des colléges n'appartiendront 
a l'avellir qu'aux fils de ceux qui serant partis 
pour les armécs; tous les céliLataircs travail
but dalls les Lureaux seront remplacés par des 
peres de famillc; la contl'ainte par corps sera 
abolic. Le droit de test(~r l'avait été quelques 
jours auparavant. Toutcs ces mesures fUl'ent 
prises sur la propositioIl de Danton, qui COIl
naissait parfaiternent l'art de rattacher les in
térets a la cause de la révolution. 

Les jacoLills, satisf;lifs de ceUe jonruée, 
courUl'ellt s'applaudir chez eux du úle qu'ils 
avaient montré, ele la maniere dont ils avaicllt 
composé les tribunes, et de I'imposante ré
uniOIl qut' présentaient les rangs serré s de la 
Montagne. lis se I'ecommanderent de cnnti
rlller, et d'etre tous présents a la séance du 
lendemain ou devait s'organiser le tribuIlal ex
traordinaire. Robespierre , se disaieIlt-ils, nous 
1'a Lien recornmandé. Cepeudant ils ll'étaif'llt 
ras satisfaits encore de ce qll'ils avaiellt oh-
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teJlll; I'UH d'eux proposa de rédiger unept,titioll 
oú ils demanderaient le renouvellement des 
comités et du ministere, l'arrestation de tons 
¡es fonctionnaires a l'instant nlt~me de leur des
titution, et ceHe de tous les administrateurs 
des postes, et des journalistes contre-révolll
tionnaires. Sur-Ie-champ OH veut faire la pé
tition; cependant le président objecte que la 
société ne peut pas faire d'acte collectif, et on 
convient d'alter chercher un alltre local, pour 
s'y réunir en qualité de simples pétitionnaires. 
On se répand alors dans París. Le tumulte y 
régnait. Une centaine d'individus, promoteurs 
ordinaires de tous les désordres, conduits par 
Lasouski, s'étaient rendus chez le jOllrnaliste 
Gorsas, armés de pistolets et de sabres, et 
avaient brisé ses presses. Corsas s' était enfui, 
et n'était parvenu a se sauver qu'en se dPren
dant avec beallcoup de courage et de présellce 
d'esprit. Ils avaient fait de merne chez l'édi
tenr de la Chronique, <1ont ils avaient aussi 
ravagé l'imprimerie. 

La journée du lendemain 10 menat:;ait d'etrc 
encore plus orageuse. C'était un dimanchc. 
Un repas était préparé a la section de la Hallc
aux-nlés, pOllr y feter les eurólés flui dcvaicnt 
partir pour l'arrnée; I'oisiveté dll pellple, jointe 
a l'agitation d'tin festín, ponvait condllire aux 
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plus mauvais projets. La salle de la convelltiol! 
fut aussi remplie que la veiUc. Dans les tl'i-

. bunes, a la Montagne, les rangs étaicnt aussi 
selTés et aussi mena<;ants. Ladiscussion s'ouvre 
sur plllsieurs objets de détail. On s'occupe d'unc 
lettre de Dnmouriez. Robespierre appuie les 
propositiofls du général, et demande la mise 
en acclIsation de Lanoue et Stengel , tous deux 
commaudant a l'avant-garde, lors de la der
uiere déroute, L'acclIsation est aussitot portée. 
11 s'agit ensuite de faire partir les députés com
missaircs pour le recrutement. Cepelldant lem' 
vote élallt nécessaire pour assurer' ¡'établisse
ment du tribunal extraordinaire, OIl décide de 
!'OI'ganiser dans la journée, et de dépecher 
les commissaires le lendemain. Cambacéres 
,lerllande aussitot et l'organisation du tribunal 
t~xtraordinaire, et ceHc du rninistere. Ruzot 
s'élance alors a la tribune, et il est interrompu 
par des murmures violents. - ( Ces murmu
« res, s'écrie-t-il, m'apprennent ce que je savais 
(l déja, qu'il y a dn courage a s'opposer au 
l( despotisme qu'on nous prépare, )) - Nou
velle rumeur. II continue: - « Je vous aban
" dOlllle ma vie, mais je veux sauver rna mé
« IlIoire du déshonneur, en m'opposant au 

" despotisHlt' de la COllvt'lIliOll Ilatiollale, (hl 

" veut <lllt' vous cOllfondiez dalls vos lll<HIIS 
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« tOllS les pOllvoirs. l) - Il faut agir et I1UII 

« havarder, s'écrie une voix. - « Vous avcz 
« raison, reprend Buzot; les publicistes de la 
« monarchie ont dit aussi qu'i! ftllait agil', et 
« que par conséquellt le gouvernement des po
« tique d'Ull seul était le mcilleur ....... )) - Un 
nouveau bruit s'éleve, la confusion regne dalls 
l'assemblée; ellfin 011 convient d'ajourner 1'01'

ganisation du mil1istere, et de ne s'occuper 
actuellernent q lle du tribunal extraordillaire. 
OI} demande le rapport du comité. Ce rapport 
ll'est pas fait, mais a défaut OH demande le 
projet nont on est convenll. Robert Lilldet en 
Ütit la lecture en déplorant sa sévérité. Voici 
ce qll'i! propose du ton de la douleur la plus 
vive: le tribunal sera composé de neuf jugcs, 
nommés par la conventioll, illdépcndants de 
toutc forme, acquérallt la conviction par tous 
les llloycns, divisés en dellx sectioIlS tou
jours permanentes, pOllrsuiv<lllt á la requele 
de la eonvention ou directement ceux qui, par 
leu!' conclllite, ou la manifestation de leurs 
opinions, auraient tenté d'égarer le peuple, 
ceux qui, par les places qu'ils occupaient SUllS 

l'ancien régime, rappellent des prérogatives 
usurpées par les despotes. 

A la lecture de ce proj et épou valltable, des 
applaudissemcllts éc1atellt a gauchc, Ulle vio-
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ICllte agitation se mallifeste a <lroite. - Plutot 
lllourir, s'éerie Vergniauu, qne de consentir a 
l' etablissement de eette inquisitioll vénitiellne ! 
-Il faut au peuple, rppondAmar, Oll cette 
meSllI'(~ de salut, ou l'insurrection. - « l\IOll 

« goút pOllr le pouvoir révolutionnaire, dit 
«( Carnbon, est asscz connn; mais si le peuple 
( s'est trompé uans les élections, nous pour
,( rions nOllS tromper dans le choix de ces llellf 
({ juges, et ce sCl'aient ¡¡lor's d'illsupportables 
« tyrans que IlOUS nous scrions imposés a nOllS

" memes : J)-Ce tribunal, s'écrie Duhelll, esL en

core trop 10n ponr eles scélérats et des contre
révolutionnaires! - Le tnmnlte se prolonge , et 
le temps se consnme en mcnaees, en outrages, 
en cris de tOllte espeee. Nous le voulons, s'é
críent les uns; lJOUS ne le vOlllollS pas, répon
dent les autres. Barrcre demande des jurés, et 
en sOlltiellt la lléecssité avec force. Turreau 
demande qu'ils soient pris a París; Royer-Foll
frede, dalls toute la républic¡ue, parce que le 
nouveau tribunal aura a j uger des crimes 
commis dans les départemellts, les armées, et 
partout. La joumée s'écoule ~ et déja la nuÍl 

s'approehe. Le président Gensonné résume les 
diverses propositions, et se dispose á les met
tl'e aux voix. L'asscmblée accablée de fatigue, 
:iemble PI'ete á e<'dcr ú talll de violellc(~. Lc~ 
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membres de la Plaine commencent a se retinT, 
et la Montagne , ponr achevcr de les intimider, 
demande qu'on vote a haute voix. - (( ()uí, 
« s'écrie Féraud indigné, oui, votons a haute 
«( voix, pour faire connaitre au monde les 
(( hommes qui venlent assassiner l'innoccnce, 
« a l'ombre de la loi! )) - Cette véhémente 
apostrophe ranime le coté droit et le eeIltre, 
et, contre toute apparenee, la majorité dé
ciare, 1° qu'il y aura des jurés; 2° (lue ces 
j urés seront pris en Hombre égal dans les tlé
partements; 3° qu'ils seront nommés par la 
convention. 

A pres l'admission de ces trois propositiolls, 
Gensonné croit devoir accoreler une heure de 
répit a l'asselllblée, qui était aceabléc de Ül.

tigue. Les députés se levent ponr se retirer. 
-Je somme, s'éerie Danton, les bons citoyells 
de n>ster a leurs places! - Chaclll1 se rassied 
aux éclats de cette voix terrible. (( Quoí! re
« prend Dallton, e' est a l'instant ou Miranda 
« pent etre battu, et Dumouriez, pris par dcr
« riere, ohligé de mettre bas les al'mes, que 
« vous songeriez a délaisser votre poste"! Il 
" faut teI'lniner l'établissernent de ces lois ex-

* Dalls ce 1l101llt'llt 0(1 !le savait pas cncorc que j)UillOU~ 

riez ;l\'~iL (l"iLLI~ tI HlJlIalllk jlOIl!' l"I~velli/' ,ut' la lUcu,e 
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« traordinaires destinées a ópouvanler vos en
« llemis illtérieurs. 11 les faut arbitraircs, parce 
« qu'il est impossible de les relldre précises; 
« paree que, si terribles qu'elles soient, elles 
« seroll t préférables encore aux exécutions 
(( pOlmlaires, qui, élujourd'hui comme en sep
« tembre, seraient la suite des lenteurs de la 
« justice. Apres ce tribunal, il faut organiser 
« un pouvoir exéeutif énergiquc, qui soit en 
« contact immédiat avec vous, et qui puisse 
« mettre en mouvement tous vos moyens en 
« hommes et en argent. Aujourd'hui donc le 
« tribunal extraordillairc, demain le pouvoir 
«( exécutif, et apres·demain le départ ele vos 
« commissaires pOllr les départements. Qu'on 
« me calomnie, si ron vent, mais que ma mé
« moire périsse, et que la république soit 
« sauvée!) 

1\Ialgré cette violente exhortation, la sus
pension el'une helll'e est accordée, et les dé
putés vont prendre un repQs indispensable. 11 
était environ sept heures du süir. L'oisiveté du 
dimanche, les repas elonnés dans la jonrnée, 
la question qni s'agitait dan s l'assemblée, tout 
contribuait a augmenter l'agitation popnlaire. 
Sans qu'il y elIt de complot formé d'avance, 
comme le crurent les girondins, on était amené 
par la seuJe dispositiütl des esprits ;\ tille sce!1P 
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éclatante. On était assemhlé anx Jacobins; 
BClltabole était accollru pOllr y faire le rapport 
sur la séallce de la convenlion, et se plaindre 
des patl'iotes, qui n'avaient ]las été aussi éncr
giques ce jour-lit que la veille. Le conseil gé
lléral de la commune siégeait pareillelllent. 
Les sections, abandounées par les citoyens 
paisihles, étaiellt livrées á quelques furi Cll X , 

qui prcnaient des arretés incendiaires. DallS 
ceHe des Quatre - Natiolls, dix-huit forcellés 
avaient décidé que le département de la Seille 
devait en ce moment exercer la souveraineté, 
et que le corps électoraL de Paris devait s'as
sembler sur-le-cham p pour retrancher de la 
convention nationale les députés infidóles, 
qui conspiraient avec les eonemis de la révo
lution. Ce meme arn~té fut pris par le club 
d('s cordcliers, et une députation de la sec
tion et du club se rendait en ce mOlllcnt <1 la 
cOlllmune pOllr lui en donne!' commllnÍcatioll. 
Des pel'turbateurs, suivant l'usage ol'dinaire 
dans tous les Illouvements, couraiellt pour 
faire fermer les barrieres. 

Dans ce meme instant, les cris d'une popu
lace furieLlse retentissaient dalls les rucs; les 
ellfólés qui avaient diné a la JIalle-aux-Blés, 
remplis de fureul' et de vin, mUllís de pistolt'ts 
et de sabres, s'avall<;aicIlt vel's la s~dll' des Ja-
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cobillS, en faisant entcndre des chants épou
valltables. lis y arrivaiellt a l'instant meme oú 
BelltahoJe aehevait son l'apport sur la séanee 
de la jOllrnée. Parvellus a la porte, ils deman
den t a défiler dans la salle. lis la travcrsen t au 
mílicu des applaudi:;;sements. L'un d'eux prencl 

la paroJe et dit: « Citoyens, au moment du dan

(( gel' de la patrie, les vainqueul's du 10 aoút se 
I( levent ponr exterminer les ellncmis de l'exté
« rieur et (le l'intéricur. - Oui, leur l'épolld le 

« prt~sideIlt ColJot-d'Iferhois, maJgré les intri
« gants, 1I011S sauverons avee vous la libert¡".»

Desfie(]x prend alol's la paroJe, dit que Miranda 
est la créalure ele Pétioll, et qll'il trahit; que 
13rissot a fait déclarel' la guel're a l' Angleterre 
pOllr pCl'dre la Franee. Il n'y a qU'lll1 moyen, 
ajonte-t-il, ele se sallver, e'est de se débarrasser 
de tOllS ees traltres , de mellre tOIlS les appc
Zallts en état d'arrestatioll chez eux , et de faire 

nommer d'alltres députés par le peLlple. - Un 
homme velU d'llll habit militaire, et sorti de 
la foule qui vellait de défiler, soutiellt que ce 

n" est pas assez que l'arrestatioll, et q u'il faut 
d(~s vengeallces. - Qu'est-ce que l'inviolabi
lité? dit-il. Je la mets sous les pieds ..... -A ees 
rnots, Dubois de Crancé arrive et vcut s'op

pose!' a ces propositions. Sa résistance cause 
IJIl t1llnultc af'f'rp(\x. On propose de se diviser 
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en dcux colOUlles, dont l'tlllc ira cherchcr Ics 
frcl'cs cOl'deliers, et l'autre se rcnclra á la COI1-

"ention pour défiler dans la salle, et lui faire 
entendre tout ce qu'on exig·e ¡]'cllc. On hésite 
a décider le départ, mais les tribmws euvahis
sent la salle, Oll éteint les lumieres, les agita
tenrs l'emportent, et on se divise en deux corps 
ponr se renclre a la convention et aux Cordeliers. 

Dans ce momen t, l' éponse de Louvet, logée 
avec lui dans la rue Saint-Honoré, pres des 
Jacobins, avait entendu les vocifératioIls par
tant de cette salle, et s'y était rendue ponr 
s'illstruire de ce qui s'y passait. Elle assiste a 
ectte scene ~ elle accourt en <lverti l' Lou vet, 
qui, avec beaucoup d'autres membres da coté 
tlroit, avait quitté la séance de la convention, 
ou rOIl disait qll'ils devaient etre assassinés. 
Louvet, armé comme OIl l'était ordinairement, 
r)rofite de l' obscurité de la nnit, court de porte 
en porte avertir ses amis, et lenr assigne UIl 

rendez-vous dans un lien caché oú ils ponr
ront se sOllstl'aire aux COl! ps des assassins. 11 
les trouve chez Pétion, délibérant 'paislble
ment sur des décrets a rendre. Il s'eflorce de 

leul' cornmuniqucr ses alarmes, et ne rt'ussit 
pas á troubler I'impassihle Pétion ~ qui, I'egilr
dant k cicl et voyant tomber la pluie, dit froi
dement: JI n:r aura rinl cette TlIrit. Cependant 
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un rendez-yo LIS est fixé, et l'Ull d'eux, llOlUmé 
K.ervéh~gall , se remI en toute hate ,'¡ la ca
serne du hataillon de Brest, ponr le [aire met
tre sons les arllles. Pendant ce temps, les mi
nistres réuuis chez Lcbrnn, n'ayant aucune 
force a leur disposition, ne savaient quel 
moyen pr'endl'e pour défendre la conveulion 
et enx-memes, cal' ils étaient al1ssi menaeés. 
L'asscmbl(~e, plongée dans l'effroi, attendait 
un dénoument terrible; et, achaque bruit, 
achaque cri, se croyait au moment d'etre eu
valúe par des assassins. Quarante membres 
seulement étaient restés au coté droit, et s'at
tendaient a voir !eUl' vie attaquée; ils avaieut 
des armes, et tenaient leurs pistolets préparés. 
lis étaient convenllS entre eux de se précipiter 
sur la Montagne au premier mouvement, et 
d'en égorger le plus de membres qu'ils pOUl'
raieut. Les tribuncs et la Montagnc étaient dan s 
la me me attitude, et des dCl1x cotés 011 s'at
tcndait a une scene sanglantc et terrible. 

Mais iI ll'y avait pas encore assez d'audace 
ponr qU'Ull 10 aout contre la convention fú! 
cxécuté : ce n'était ici qu'une SCelle prélimi
naire, ce n'était qu'un 20 juin. La comnlllne 
n'osa pas favorisel' un mouvement auquel les 
I'sprits lI'étaient pas assez pr¿'parés, elie s'en 
indigna mém(~ tr(~S-sillcPn·lIIellt. 1,(:, Illaire, a 
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l'instant ou les deux députatiOlls des Cordcliers 
et des Qllatre-Natiolls se pd'scntprent, les re
pOllssa sallS vouloir les entelldre. Complaisant 
des jaeobins, il n'aimait pas les girondins sans 
dOllte, pcut-etre merne 11 désirait leul" chute, 
mais il pouvait eroire un mOllVClI1Cnt dange
reux; il ¿tait d'aillenrs, comme Pétion au 20 

juin et au JO aoút, arreté par l'illégalité, et 
voulait qll'on lui fit violen ce pour céder. Il 
rcpoussa done les deux déplltations. Hébert 
et Chaumette, procurenrs de la commmw, le 
sontinrent. Oll envoya des ordres pOllr tellil' 
les barrieres ouvertes, on rédigea une adresse 
aux seetions, une autre ;lllX Jaeobins, ponr les 
ramener a ¡'ordre. Santel're fit le discours le 
plus énergique a la eommune, et s'éleva eontre 
ceux qui oemandaient une I10uvelle insnrree
tioll. II dit que, le tyran etant renversé, eette 
seeonde insurreetion lIe pouvait se diriger que 
eontre le penple, qui aetUf~llement régnait 
seul; que 1 s'il y avait de manvais députés, íI 
fallait les soufIrir, comme OH avait souffert 
Maury et Cazales; que París ll'était pas toute 
la Franee, et devait accepter les députés des 
départements; que, quant au ministre de la 
guerre, s'il avait fait des destitutions, il en 
avait le droit, pUiSgll'iI était responsable pour 
SPS agents.... Qli'a Paris, glH'lqlles hornmes 
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Uleples et égarés croyaicnt pOllvoir· gumerncl', 

et désurgalliseraictlt tout; qll'Cllfill il aJiait 
Illdll'e la flll'CC sur picd, et ramCllel' les illal
veiUallts ;1 l'ordrc ..... 

1)e SOIl d)tl~ Bcurnonville, dont t'bóte! était 

ceI'llé, frauchit les m urailles de 50B j arJ in, 

rt~llllil le pllLs de monde qll'il put, se mit a la 
tete el II batailloll de Hn'st, et impasa aux agi

lalclIl's. La. scctiOIl des Quatre-Nations, les C01'

ddiers, les jacobins, reutrerent chez ellx. A.illSi 
la I'ésistance de la commune, la cOtJdt1it(~ de 
S:lnleIT(', le cOlll'age de Beurnollviilc et des 
IlrcsloÍs, pCllH:~tre aussi la pJllíe qui tombait 
;tvCC abondallcc, eml)(\cherellt les progrcs de 
!'illsurrectioll. J)'ailleurs la passioIl n'était pas 
encore assez forte contre ce (In'il y avait de 
plus noble, de ¡¡llls généreux dalls la répu
hliqlle uaissallle. Pdioll, CUllc!OI'Cct, Yel'
glliand, aJlaiellt mOlltrcr (Plclque temps encare 
dans la con VCtltiull lenr courage, lCllrs talen ls. 
et lenr culminante t':lot[ucllce. Tout se calma. 

Le mairp" <J P pelt~ a la bal'l'e de la con Yellt~on, 
la l'a~S\lra, el dans cctte Huit B1l\me un acheva 
pai:.;ihlcment le décret qui ol'ganisait le tribll
Ha] d·volLltiollllaire. Ce tribunal était COfIl

posé tI'U!! j ur) , de cillC¡ j llges, ,rull accusateur 

publie el dc lleUX adjoillts, tOllS llolllmés par 
la COIlVPlItioll. Les juré,;; tÍevaient (\trc choisis 

1\ G 



nÉVOUlT!üN FllANCAISE. 

avant le mois de mai, el provisoiremcnt ils 
pouvaient etre pris dans le départcmcnt de 
Paris et les quatrc départC'ments voisins. Les 
jnrés dcvaient opiner a haute voix. 

La eonséquence de l'événemcnt dn JO rnars 
fnt de réveiller l'indignatioll des membres dll 
coté droit, et de causer de l' embarras a cel1X 
du coté gauche, compromis par CeS démons
trations prématurées. De toutes parts OH désa
vouait ce mouvement eomllle illégal, comme 
attentatoil'e a la représentatioIl natiollale.Ceux 
meme qui ne désapprouvaient pas l'itlée d'une 
nouvelle insurrectioll, condamnaient celle-ci 
comme mal cOlldllite, et recornmalldaient de se 
garder des désorganisateurs payés par l'émigra
tÍon et l'Angleterre pour provoquer des désor
dres. Les deux cotés de l'assemblée semblail'llt 
conspirer pOli!' étahJir ecHe opinion; tous deux 
sllpposaien tune inflllence secréte, et s'accll
saient réciproCl'lement d'en etre complices. Une 
scene étrange confirma encore cette opinion 
générale. La sectioll Poissonllit~l'e, en présen
tant des volontaires, demanda un acte d'accu
sation contre Dumolll'iez, le général sur qui 
reposait dans le momcnt tOllte l'espérauce de 
l'armé<:: frau(:aise. A eeHe pétitioIl, llle par le 
président de la sectioll, !lll cri gél1éral d'in
dignation s'éléve.---C'f'SI '"1 arislocrate, s'pcri('-
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t-Oll, payé par les Allglais. --- A u mcme iustant 
011 regarde le drapean que portait la section, <:>t 

on s'aper(;oit aYI'C étonnement qne la crayate 
en est Lbnclle, et qu'íl est surmonté par des 
flenrs de lis. Des cris de fureur éclatent a eette 
Ylle, on déehire les fleurs de lis et la cravate. 
et 011 les remplace parun ruban trieolore qu'une 
femme jette des tribunes. Isnard prend allssitot 
la parole pOllr demander un aete d'accusatioll 
contre le prt~sidellt de cette sectiolJ. Plus de 
cent yoÍx appuieut eette lllotioll, et dans le 
nombre, celle qllí fixe le plus l'attentioll, est 
celle de Marat. « Cette pétition, dit-il, est un 
« COlIl plot, il faut la lire tout entiere : on verra 
« qu'on y demande la tete de Vergniaud, Guadet, 
l( Gensonné ..... et autres; vous sen tez , ajoute
« t-il, quel triomphe ce scrait ponr nos enne
«( mis c¡u'un te! tnassacre ! ce serait la désolatioll 
«( de la eonvcntiOll ..... )) lci des applaudisse
ments univ(~rsels illterrompellt :NIarat; iI re
prend, dónol}(,(, lui-meme 1'1IIl des principaux 
agitateurs, nommé Fournier, et demande son 
arrestatiOIl. SUI'-le-ehamp elle cst ordonnée; 
toute l'afbire est renvovée au comité de súreté 

o) 

géllérale; et l'assernblée ordonnl' cru'íI soit Cll-

voyó i:t Dumoul'it'z copie du proccs-ve,'bal, pOllr 
lui prouver (In' elle m' partage pa\ it son égard 
les torts des calomniatellrs. 
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Le jeune Varlet, ami ct cOlllpagnoll de FOIll'-

nicl',accourt aux Jacobins pUIIT' delllaTlfler jus

tice de son arrcstatioll, el pro!>oser d'all{'f' le 

d(-QivI'f.cr. (( Foul'llicr, <lit-il, n'esl pas 1(, se111 me

(( llacé; Lasouski, Desfieux, tllOi-ll)(;lllC Clltíll, 

(( le sommcs cncore.Le tribunal l'f-volulioJlllairc 
(( qu'on vient el' établir va ton1'ncr contrt' les pa

(( triotcs commc celui du 10 aoút, et les fn\rcs 

(( qui m'cnleudcllt IlP sont plus jacohins s'ilsne 
«( me suiveut.») II vpul. ellsuite acclIser Dumou

rÍez, ct iei 11ll ti'ouble extrao!'(lillai!'(~ éclate dans 

la société; le pr(~sid(,t1t se COllVl'(,. et di!. fJu'on 

veut perdre les jacobins, Billand- VaI'CllIH'S lui
memc monte a la t1'iblll1C, se plaillt de ces 

propositions ineemliair'es, justifie DUl11ouriez, 

qn'il n'ainw pas, dit-il, mais t[lIi fait rnainte

llant SOI1 devoil', et (lui a pl'o\1vé qn'il vOlllait 

se battre vigolll'eusf'l11cnt. Jl se plaint ¡¡'11fl 

p1'ojct tendallt a désol'gallisel' la COJlvclltion 

nationale par des attelltats, il déclare comme 

tres - suspectsVarld, FOll1'nier, Desfi('IlX, et 

appuie le projet ¡J'Ull sCl'lltin éplIratoire pour 

délivrer la société de tOllS les ennemis S(:Cl'ets 

qlli veulent la compl'ornettrt'. La VOIX dI' Hd

lalHl-Varelllles est écolltée; des nOllvelles salis

faisantes, telles CI"e le ralliel11cllt de I'année 
par Dumouriez, (~t la recOllllai.~sallC(, de la ré

publique par la Porte, aCht'Vf'lll de 1'amcner 
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lc calmc. Ainsi Maral, Billaurl-YarcnIlcs et Ro

hespicrrc, qui parla <1l1ssi dalls le mellle sens, 
se pronoll(;aicllt IOllS contre les agitateurs, el: 

semblaient s'acconlel' á croire qu'ils étaielll 
payés p:ll' 1't~I1lwllli, C'est la une incontestable 

prellvl' c¡u'il u'cxislait pas, comme le crurent 

les girondills, UII complot secretement form(\, 

Si c(~ coltlplol eút exÍsté, assurément Billaud

Varcnues, ~Tara!. et Robespicrre en anraient 

plus Oll moills fait partie; ils auraÍclIt été ubli

~~(~sde:-e taire, CO/l1mc le coté gallcbe de l'asst'lil
hl¡'~e l(\gisl;¡ti\"(~ aprt~s le :WjUill, et ccrtainemellt 

iJs u'auraicnt pas pl1 demancler l'arrestatioll de 

l'Ull de ICllrs complices, Mais ici le mOllvemcnt 

ll'était que l'effct d'ul1c cffcrvesccllce pupu

laire, et 011 pOllvait lc désavoucl' s'íl ótait trop 
pl'écoce Oll trop ma 1 combiné. D'ailleurs Mara!, 
Hobcspicl'rc, Billaud-VarC'IlIH'S, quojc¡uc (1<"si

rallt la chlIte des gil'Ol1dins, craignaicnt sin

céremen t lcs intrigues de l'éll'anger, rcdoutaicn t 
une (1<'~sorgallisation en préscllce de l' cnncmi 

victorieux, appréhcndaicnt l'opinion des dé
parlernents, étaient embarrassés des aCCllsa

tiolls allxquelles ces mouvernent5 les expo

:<licllt, el: probablement !le songt~aiellt enco!'C' 

q Il'Ú s 'C'mparer de tOllS [es mill isteres, de tOll5 

leS COlllités, et a chasser les girondius du gou

Yel'llellwut, sallS les cxclw'c "iolemmcllt de la 
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iégislatllre. Uu seul homme, Danton, aurait 
IHl elre soup<;onné, qlloiyn'il mt le moins 
acharné des ennernis des girondins.Il avait toute 
influence sur les corc1eliers, auteurs du rnou
vcment; il n'en YOlliait pas aux I1Jcmurcs du 
coté droit, mais a leur systeme de modt'-ration , 
qui, a son gré, ralentissait l'action du gouver
nement; iI exigeait a tout prix un tribunal ex
traorrlinaire, et UB comité suprbnc investi 
d'une dictature irr('sistihle, parce qn'il voulait 
par-dessus tout le succes de la révolutioll; et 
iI est possible qn'il eút concluít secretement 
les agitateurs du 10 li1ars, ponr intimider les 
girondins et vaincre lenr résistance. Il est cer-
v 

tain du moins qu'il ue s'cmpressa pas de llés-
avouer les auteurs da troublc, et qu'on le vit 
au contrairc I'l'llOUvcler ses instan ces pon!' 

, ., 1 l' qu on orgamsat c gonvcrncrocnt ( une ma-
niere prompte ct terrible. 

Quoi qu'il en soit, il fut COllVCllU qne les 
aristocratcs étaient les provocateurs secrets de 
ces mouvements; tout le monde le crut 011 

feignit de le croire. Vergniaud, dans un dis
COlll'S d'une entralnante éloquencc, oú il d8-

nou<;a toute la conspiratioll, le SlIppOS:\ ainsi: 
il fut blamé á la Y8rité par Vmvet, qui alll'ait 
voulu qU'OIl attaqn;h plus dil't'clelllent l"s ja
cobins; ruais i! lihiillt (ple le prelUie]' soin dll 
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trdlllllal extraordinaire serait de poursuivrc les 
<luteurs <In ro marso Le ministre de la jllstice, 
chargé de faire un rapport sur les événemcnts, 
déclara ([¡¡'jI lI'avaÍt trollvé Ilulle part le cornit<'· 
révolutiotlllairc auqucl on les attribuait, qu'il 
ll'avait apcr(,:u qlle des emporlemcnts de clubs, 
et des propositions faítes dans un mouvemcnt 
d'cllthousiasmc. Tout cc qu'il avait découvert 
de plus précis était une rpunÍon , au café eor
razza, de quelques membres des corueliers. Ces 
membres des cordelicrs étaicnt Lasouski, 
Fournier, Gnsrnan, Desfieux, Varlet, agita
teurs ordinaires des sections. Ils se réllnissaient 
apres les séallces pour s'entretenir de slljets 
poli tiques. Personl1e n'attacha d'importancc a 
ccttc révél"tion; et, comme on supposait des 
trames bien plus profondes, la réunion au café 
Corrazza, de qlldq ues individ liS aussi subal
tt)rues, ne parut que ridicnle. 





ClfAPITRE 11. 

Suite de !lOS rewrs mi!iUlIl'cs; dNaitl~ de ]'\crwiwll', -

Prclll;ércs Ill:gociatiolls de Dlll11ollrjr;z ayce l'CllllClIli:, 

ses projeh de contrc-revolulioll; d traite ayec I'enllcllli, 

-- r.;Y3cnation de la Belgi'lue, - Premiers trollbles de 

rOUCS!; 1ll011\'emcnts inslIrrectionnels dans la Vendé'c. 

- Décrcts ri~vollltiollnaircs, Désarmcmcnt des siOfH'cts, 

-Entrcticn de DUIl101lril')\ avec lles élllissain's dl'S jaco 

hin" TI fait arJ't"tt:r el lil!'e allx Alltrichil'¡¡" les COll¡llli, 

,aircs de la COllvClltioll, -Ikerl't contrc les HOlIl'l)(lllS_ 

Mise I'n nrrcstatioll .In dtlc d'Or!t-:llls et de sa faluillc. 

- DnlTIollriez, aIJaudollné de son :lrm[.c apr(~s sa trahi

son, se r{,fugie dans le camp des 1I1lpiTiaux, Opinion 

sur Cf' général. - Changements dan,; les commande

mcnls des armées dll Nonl et du H.hin, BOllchottc est 

nOn1mé ministre lle la gUf'rrf' ;¡ la place de BeurIloll\'ilk 

dcstitlll·. 

()1\ a VII, dalls le pl'éddcnt chapitrl', dalls que! 
dat d'exasp(~ratioll se trollvaiellt les partis dt, 
l'intéricuJ', et lf's nwsures ('xlraordinaires cpU' 
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le gouvernement révollltiounairl' avait prises 
pom n;sister a la coalition élrangere et aux 
flctions fin dcdans. C'est au milien de ces cir
COllstances, de plus en plus imll1illentes, que 
numouriez, revellU de Hollande, rejüignit son 
armée a Louvain. Nous l'avons vu dépIoyaut 
son autorité contre les commissaires du pou
voir exécl1tif, et repollssant de toutes ses forces 
le jacobinismc qui tachait de s'introduil'e el! 
Belgique. A toutcs ces démardws il en ajouta 
UlH' pllls hardie encore, t't qui devait le COll

duirc a la meme fin que Lafayettc. TI ¡"crivit, 
le 1 2 mars, une lettre a la cOllvenlioll, dalls 
laquelle, revenant sur la tlésorganisatiotl des 
armées opérée par Pache et les jacobins, sur 
le décret du 15 décembre, sur les vexations 
cxercées contre les Belges, iI imputait lous les 
maux présents á I'esprit désorganisateur qui 
se répallclait de Paris sur la Frallcc, et de la 
Franee dans les pays affranchis par nos al'mées. 
Cette leure, pleine d'expressiolls audacicllses, 
ct surtout de remolltranees, qu'illl'appartenaít 
pas a un général de faire, arriva au comité dl' 
súreté gónél'alc, au moment meme oLI de si 

G 

nombreuses accusations s'élevaient cüntl'(~ Du-
mouriez, et ou ron faisai t de continuels efforts 
pon!' lui COllserver la hlVCUt' pop,daire, et l'al 
t:!cher llli-m(;nH~ á la répuhliqnE'. Cptte Idlr!: 
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ful tenue secrete, et sllr-Ie-champ OH lui elJ
voya Dantoll ponr l'engager a la rétracter. 

numouriez rallia son armée cn avant de Lou
vain, ramena ses colonues dispersées, jeta un 

corps vers sa droitc pour garder la Campine, 
eL pom lier ses opérations avec les derrieres de 
l'arrnée hasardée en Ilollande. Aussit6t apres, il 
se décida a reprendre l'offensive ponr rendre la 
COllfiance a ses soldats. Le prince de CObOllI'g, 
apres s'etre emparé tlU conI'S de la ]\Jellse de
puis Liége jus(IIl'a M;¡éstricht, et s'etre porté 
au-de];', jllsclu';\ Saint-TroIl, avait faÍt occllper 
Tirlemont p;lr llIl corps avancé. DumourÍez fit 
repreIlllrc cette ville; et, voyant que l'enncmi 
n'avait pas songé 11 garder la position impor
tante de Goidsenhoven, laquellp domine tout 
le terrain cntre les dellx Gellcs, jI .Y dirigea 
qudqurs bataillolJs, qlli s'y établirent san s 
difficnlté. Le lendemain, 16 mars, l'enncmi 
vOlllut reCOllvrcr eette position perdue, et I'at
taqua avec Ulle grande vigueur. Dumouriez, 
qui s'y attendait, la fi t soutcnir, et s' altacha ú 
ranimer ses troupes par ce combat. Les 1m
péria\lx repoussés, apn~s avoir pt'I'(J¡ 1 sept ;1 

huit cents hommes, repasserellt la petite Gette, 
et ::J.!len'lIt se poster cutre les villages de Neer
!anden, J ,andell, N cerwilldcn, Ovcnvindcll el 
Hacour. T.es Frafl(~'ais, CHcollragps par cet ;lYa!l' 
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tage, se placerent de leur cúté ell avant d(~ 

Tirlcmont et dans plusieurs villages sitllés a Lt 
gallehe de la petite Gclte, clcvelltle la ligue ele 

séparation des dcux: :ll'lllées. 
Dumouriez résolul d(\s lors d(~ dOlIIl(~r tille 

grande hataillp, d cette pcnsée était allssi sagc 

que hardie. La guet're méthodique l)(~ COn\'C

nait pas á ses troupes peu disciplinóes encorc. 
Il fallait redolJller de l'éclat ir llOS arllles, ras·· 
suncI' la COllH>lltioll, s"attac/¡cr les Hciges, ra

mellcr rcullerni au-deI:t de la j\Iellse, le fixcI' 

lit pour un temps, ensuite voler de 1l0l!Veall ell 

HüIlaude, pénétrer clans UI}(' capitale de la CO;(

libon, et y porter la révo!lItioll. A ces projets, 
Dlllllouriez ajontai.t cneme, <lit-il, le I'établis

semcnt de la COllstitlltion cl(~ 179 [, et le ren

vcrscmcllt des dé1l1agoglles, avec le secours des 
Hollandais et de SUll :trllH"e. T\Iais cc1le addi

tiOll était une folie, ici COl1Jllle au LlI01lll'llt oú 

il était sur le MocI'dik : ce qll'il y ayail de sage, 

de possible et de vrai dans S01l plan, c'('~tait de 

rccouvreI' SOIl int1uence, de rétablir BUS armes, 

el d'etre I'elldu a ses projets lI1i1itaires par Ulle 

bataille gagnée. L'anleur renaissallle de son 
:lnn(~e, sa position m ilitaire, I (¡U t i (li dOllllail 

tille cspéraIlce fOlldée dl~ SI¡CCl~S; d';¡illcurs il fal
lait beancollp l!;i:-,;mlcr d;;lIs sa sil¡¡ario/l, et il 

!w devait pas ltésilcr. 
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Notre armée s'étendait su\' tlll front de deux 
iicu('s, et bOl'(lait la ¡wtite (~eLLe, de Ne(>r-Hey

lissern ;\ Lc;¡\\. J)'lll1011riez ft'solut d'oJl~:rer Ull 

IllOllvemcllt de cOllvcrsioll, qui rallli~llcrait I'cn

uemi elltre r ,caw et Saint-Troll. Sa gaucllE' étan t 

app"yée it Lea\\' COl1lme sur un pivot, sa droite 

devait tOllrner par Neer-Heylissem, Racour ct 
Lalldell, et obliger les AutriclJjens i\ reculer 

rlevallt elle jllsC[u'il S:lill!-Troll. POllr cel;1, jl 

fallait travcrser la perite Cette, frallcl lir ses riY{~s 

CSGlrp('eS, pl't'lIdrc I ,c:!w, Ol'smad, :\eel'win

den, OVenyilldcll ('l Hacou!', Ces tl'uis dCl'lljel'S 

vi/lages, ftisant faec il l10trc drolte, qlli dcvait 

les parcolll'il' dan s SOTl llIou\'cmctlt de cOI1\'er

siol1, formaicnt le principal point d'attaque. 
Dnl1louriez, divisant sa (lroite en trois colonl1cs 

allx o\'(lres de Valpllcc, leur eujoigtlit de passer 
la Gette au pOllt de Xccr-IIC'yJiss(,tll : l'tllle de
v:lit d,"lJOrdcr I'cIlllPmi, l';tutre prplldrp vi\'e

ment la IOlllbc ~I('v¡;e de Jliddplwilldl'll, fOll

droyer de celtc ltalltcur le vilhge cl'Ovenyillden 
et 5'ell f'rnpart'r; la troisicmc attaflue,' le vil

lagc de Neerwinclen par sa clroite, Le centre, 

cOllfi(; a1l r1ne de Chartres, el cornposé de dl'uX 

colol1l1<.'s, avait ordre ele passer au pont d'Ese
mai;l, de tr;\\(Tst:r Laer, et c!'attaquC'l' de frolll 

NeC'rwindcn, d(;já menacé sur son prf'mif'I' Han e 

par la troisit~n1P eolol111e, Enfin, la gauclw, anx 
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orclres de Miranda, devail se diviser en Jeux 
et trois coloIlues, occuper Leaw et Orsmad, et 
s'y maíntenir, tandis que le centre et la droite, 
marchant en avant aprés la victoire, opére
raíent le mouvement de cOllyersíon, qui était 
le Lut de la bataille. 

Ces dispositiOllS furent 3rr{~tées le J 7 mars 
au soir. Le lendemain 18, des lleuf heures du 
matin, tOllte l'al'lnée s'ébrallb avec ordrc et 
ardeur. La Gette fut traversée sur tous les 

poilltS. Miranda fit occuper Lea,\' par Champ
moriu, il s'empara lui-nH~me d'Ol'smad, et en
gagea une cauonnade avec l'enucI1li, qlli s'é
taít retiré sur les hauteurs de Halle, et s'y était 

fortement retranché. Le but se trouvait at
tejn t sur ce point. Au centre et a la <1rolte, 
le 1110uvement s'opéra a la meme heure; les 
deux parties de\'armée traversérellt Elissem, 
Esemae\, X eel'-U ey lisselll, et, llJalgré U11 fell 

llleurtrier, franchirent avec beaucollp de cou
rage les bauteurs escarpées qlli Lorc1aicnt la 
Gette. La colOlme de l'extreme dl'oite traversa 

Hacour, déborda dans la plaine, et au licu de 
s'y {:tell(ll'e, comme elle en avait l'onlrc, com
mit la faute de se replier sur Oven\ jndcu pour 
cherchcr l'ellllcllli, La seconde cololllle de la 
droite, apl'es a voir t'~té retarclée dans sa marche, 
se lan.,;a avec une impétuoslté héroiqlle sur la 
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tombe élevée de l\'liddehvillden, et en cl13ssa les 
lmpt~riaux; mais an liel! de s'y établir forte
ment, elle ne fit que la traverser, et s'empara 
d'Ovenvindell. La troisi(~me coloúne entra dans 
Neerwindcn ~ et commit une autre fante par 
rdfet e1'un ma1entendu, ecHe de s'étcndre trop 
tot hors el tI village, et de s' exposer par Li a en 
etl'c expulsée par un retollr des Impériaux. 
L'arméc fran<;.aisc lOllchait cependant a son 
but; mais le prince de Cobout'g ayant d'abord 
commls la faute de ne pas attaquel' nos troupes 
a ¡'instant Ol! elles traversaient la Gf'tte, et gra
vissaient ses bonls escarpés, la l'éparait en don
nant uu ordre général de rep¡,cIldre les pOSitiOllS 

ahandollIl(·es. Des rorces Sllpérieures étaient 
portées sur notre gauche contre Miranda. Cler
fayt, profitant de ce qUt~ la premiere cololluc 
Il'avait pas persisté ;¡ le rlt',jlOrder, de ce que la 
secoJl(le ne s'l~lait pas établie snr la tombe tle 
Middelwindeu, de ce <¡ue la troisitlUe et les 
dcnx compos:lnt le centre s'étaient accumu
lées cOtlfusément dans Neel'wilHlcn, traversait 
la pla.ine de LalHlen, reprenait Bacour, la tomoe 
de Middelwinden, OverwilHlen et Neerwiwlell. 
Dans ce moment, les FralH;ais étaient daos lIne 
positioll dt'sastreuse. Chassés de t01l5 les points 
qll'ils avaient occupós, rejetés sur le ]wnchant 
des hauteul's, débordés par leur droite, fon-
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drovés sur teul' fron t par une artillerie su pe
riel/re, menacés par detlx COl'pS de cavalerie, 
el ayant une riviere it dos, ils ponvaiellt l~tl'e 
détruits, et l'auraiellt été certaiuClllcllt, si l'ell
nemi, an lieu de porter la pllls gl'a llele parti\' 
de ses {"orces sur lenr gauche, eút poussé plus 

vivement le nI' centre el letlr droite. Dumuu
riez, aCcoul'ant alol's sur ce pOlllt lllellacé. 
rallie ses COlOllllCS, bit reprcnc1re la tumbe dl~ 
Midddwillc1en, et marche lui- meme sur Neer
willden, dr'>já »ris dellx fois par l<~s Fran<;,ais, et 
I'epris dCllX foÍs aussi par les Imp<'>riaux. Dll-
1110miez y rentre pour la troisieme fois, apl't~s 
un horrible carnage. Ce malhcurcux village 
l~tait encombré d'hornmes el de cbeyal/x, et 

dallS la confusioll de l'attaqlle, nos tl'OllpeS s'y 
étaicllt acculllulées et déballdées. Dumollriez, 
sentatlt le danger, a]J<lmloune ce champ em
barrassé de débris hllllla¡¡¡S, et rccompose ses 
cololllles á qUelqllt: clistance dll vi!bge. 1.;1, il 
s'elltoure d'artillerie, et t.ie di:;pose á se maiu
tenir sur ce champ de bataille. DallS ce mo

mf'llt, deux colouues de cavalerie fOIlllelll sur 

lui, l'une de Neerwimlen, l'autr'e d'Overwill

dell. Valence pl'évient la premiere á la tete <11; 

la cavalerie fralH:aise, la chal'ge illlpi~llleusp

lllent, la repollsse, el, eOil vel't de glorieuses 
blessures, est obligé de céder son cOUlmaIHlc-
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ment au duc de Chartres. Le général Thouvenot 
r('00it la seconde avec calme, la laisse s' enga
gf'r al! sein de notre illfanterie, dont il ütit 
onvrir les rangs, !mis il ordourie tout-a-coup 
une dOllble d('charge de mitraille et de mous
(jueterie, qUÍ, faite a bout portant, accable la 
cavalerie im périale et la détruit presque elltie
remeut. Dumouriez reste ainsi maitre du champ 
d!~ Lataille, et s'y établit pour achever le 1en
demain son mOllvement de conversion. 

La journée avait été sanglante , mais le plus 
(liftieile semblaít cxécuté. La gauche, étaLlie 
df>s le matin a Leaw ct Orsmad, devait n'avoir 
plus ríell a fairc, et le fen ayant cessé a denx 
heures aprcs rnidi, DumOllriez croyait qu'elle 
avait cOllservé son lerrain.ll se regardait comme 
victorieux, pnisqu'il occllpait tout le champ 
ele bataillc. Cependant la Huit approchait, la 
<Imite et le celltre allumaiellt leurs feux, et 
aucull oHieier ll'était venu apprendre a Du
mouriez, de la part de Miranda, ce qui se pas
sait sur son Halle gaucl,e. Alors il con~oit des 
doutes, el biPlltot des illquiétudes. Il part a 
dH'val avec dellx officiers etdeux domestiques, 
et trollve le village de Laer ahandonné par 
Dalllpicrrf', qui commanclait sous le due de 
Chartres f'une des lÍcux colol1ues du centre. 
!)Ilmouriez appl'cncl la qll!" la gauche, enlie-

1\. 
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renH'llt <kbandée, a vait l't'pass¡'~ la Gette, el 

avait fui jusqll'a Tirlemollt; et qllP Dampierre, 

se voyant alors décotlvert, s'était reporté en 

arriere, au poste (Jll'il occupait le matin avant 

la halaille. 11 p;¡rt alls'iitot ventre :'-1 tcrrf>, ac

comp;¡gné de ses deux domestiques et de ses 

dellx officiers, manque d'etrc pris p;¡r les hll

lans alltrichiens, arrive veI'S rninuit a Tirlf'

mont, pt tI'Otl\'e Mir;¡nda qui s'était rcpli<'~ :1 

dellx liplIes di, champ de bataille, et que Va

lence, transporté la p:u' sllite de ses blessllres, 

eng;¡geait vairwment a se I'eporte!' en avallt. 

Miranda, elltré a Orsrna¡;¡ des le matin, :lv;iit 

~té attaqllé an rnorncllt oú les Jmpériallx reprp· 

najent toutes leurs positiollS. La plus grande 

partie des for'ces de i'enllerni ava;t porté sur 
son aile, qui, fOI'll1pe en partie des vololltair('~ 

llatiollaux, s'était débélUdéf' et avait fui jusC¡ll'a 

Tirlemolll. Mir;¡[lfla, (>ntrallJé, 11 'a\'ait ell lli 1e 
temps lli la force de r;:¡llicr se~ sold;lb, (jllOi

(pIe Miacsinsky fút Y(,llll a son secours avec un 

COl'pS de troll pes fr:ltches; il llP songea me me 

pas a en faire préveJlil' le géIlc'>ral en chef. 

Quallt á Champmorin, placé á Leaw :lvec la 

dernierc COIOllllP, il s'y étai! mainlenll jlls

qll'all soir. et n'avait sOIlFl> Ú l'elltTt'l' i, Bi!l¡.!ell. 

SUI1 poillt de d("p;¡rt, qllE' VI'I'S la fin de la 

1011 1'11 ('(', 
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L'armée fraI)(;:aise se trouva ainsi détachée, 
partie en arrié re de la Gette, partie en avant; 
et si l'ennemi, moins intimidé var une action 
aussi opilliiitrc, cút voulu pousser ses avan
tages, il flouvait couper lIotre ligue, auéanlir 
llotre droitc campée a Neerwinden, et mettre 
en fuite la gauche déjit repliée. Dumouriez, 
satis s' épollvanter, se rlécide froidement a la 
re traite , et des le Iendemain matin il se pré
pare a l'exécuter. Pour cela, il s'cmpare de 
,'aile (le Miranda, tache de lui rcndre quelque 
cOllrage, et veut la reportcr en avant pou!' 
:,rrcter l'eunemi sur la gauchc de la ligne, 
tandis que le centre et la droite, faisant leul' 
retraite, essaieront de repasser la Gette. Mais 
eette portion de l'armée, ahattue par 5a défaite 
de la veille, n'avance qu'avec peine. Heureu
spment Dampicrre, qui avait repassé la Gette 
le jour me/lle avec une colonne C!U centre, 
appllie le lllouvement de Dumouriez, et se 
conduit <lWC <lutant d'intelligence que dt' cou
rage. ])unJourÍez, toujonrs au milieu de ses 
hataillons, les souticut, et veut les concluire 
sur la hauteur de ,,y ommerscm, qu'ils avaicnt 

occtlpéc la veiJle avant le commellcement d(> 
Ja bataiJle. Les Autrichicns'y avaienf pIad' des 
hatteries, et faisaiellt de cc point un fen mCllr
irter. l)rllllollriez se met :\ la tple de ces sol-
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dats abattlls, lenr Ülit sentir qu'il vant miellX 

ten/el' l'attaque que de recevoir un feu continu, 

qu'ils en seI'ont quittes pOUI' Ulle charge, bien 

1ll0illS meurtriere ponr eux que ectte froide 
irnmobilíté en présence d'ulle artilleric fou

droyallte. Deux foís il les {~branle, ('t dellx 

foís, comme découragés par le sOllvcuir de la 

vei lit', 1Is s'arreleJlt; et tandis qu'ils sllpportent 
avee une COllslance héro'ique le feu des hau

teurs de "\Vomrnersem, ils n'ont pas le eourage 
be:tllcoup pllls facile de charger il la b:üol1-

netle. Daus cet iustant un bOllld emporte le 

clleval de DUl1lOuriez; il est rellver"é et COllvcrt 
de terreo Ses sol[lats épollvantós sont prets a 
fuir a eette vue; mais il se releve avec une 

extl'eme promptitude, remonte á c!teval, et 
contillue á les mail1tenir sur le champ de ba

taille. 
Pendallt ce temps, le duc de Cbartres op{'l'ait 

la !'E'traite de la droite el de la lIIoilié du Cl'l1-

treo CondlJisallt ses quatre colonnes avec autant 

d'intrépidité que d'iutelligellce, il se retire froi

dement en présence d'un ennemi formidable, 

et traverse les trois ponts de la Gette san s avoir 

été entamé. Dumouriez replie alors son aile 
gauche, aillsi qlle la colonne de Darnpicl'rc, et 

l'entre datls les posiliolls de la- "eiJle, ell pré
';ence d'Ull clillerni saisi d'adllíiralioll pour sa 
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helleretraite.Le (9, I'arméesetrollvail, comml' 

le 17, cutre Hackemloven et Goidsenhovcll, 

mais avec une perte de quatr·.c mil!p. morts, 

avec une dt\sertioll de plus de dix mille fuyards, 

(lui couraient déja vers I'intérieur, et avcc le 
décollragemellt J'nne bataílle perdue. 

DurnollI'iez, dévoré de ehagrins, agité dp 
seutirnents contraires, songeait tantOt a se battl"f~ 

a outrance contre les A utrichiens, tantót a 
détruire la factioll des jacobins, <lllxquels il at
I"ibuait la désorganisation el les revers de SOIl 

arrnée. IJalls les acces de sa violente hurnellJ', 

iJ par/ait tOllt l!alll cOIltre la tyrallllie de Paris, 

et ses pro}los, répÚés par son état-majol", cir
cu taíeut dans toute l'arlllée. N éanmoills, q noi

que livré a uu síngulier désordre J'esprit, il 

\le Iwrdit pas le sang-froid lIécessail"(~ dans ulle 
relraite ,et iI 6t les meillelll"f's dispositioLlS pOllr 

occLll'er jong-tellljls la Belgiqtlc par les places 
fortes, s'íl était ohligé d(~ l'évacuf:'l' avec ses 

armées. En cOllséqnence íl ordolwa all gélléral 

d'Harvill(~ de jet(~r tille forte garnisun dans le 
chateau ele N:WlllI" , et de s'y múntenir avf'C ulle 

division. Il envoya le général Hualllt a Anvcrs 

pOllr recllt'illir les vingt mille bomtllcs de I'ex

péditioll de Hollalldc, et gacder rE-;c:1llt, tandis 
que de bOlllles garnisolls occuperaicllt Bt,t'da 

t't Gertl'uydcnh(,l'g. SOl! bul ét~\lt ¡k fÓI'IUCI 



«.... JLEVOLV1'lON :FRANt,:,-USL 

aÍnsi uu demi-cercle de piaces fortes, passalll 
par Namur, Mons, TOllrnay, Courtray, Anvers, 
Breda et Gertruydenberg; de se placer au cen
tre de ce demi-cercle, el d'y attendre les reJl
forts nécessaires pour agir plus énergiquemellL 
Le 22, iI livra devant Louvaill 1m cOlnbat de 
position aux Impériaux, qui fut aussÍ grave que 
celui de Goidsenhoven, et leur coúta autant de 
monde. Le so ir , iI eu tune entrcvlle avec le 
colonel Mack , officier cnncmi qUÍ exerc;ait un(' 
grande influcnce sur les opt'rations des coali
sés, par la réputation dont jI jOllissait en AI
lemagne. lis cOllvÍul'ent de He plus livrer de 
combats décisifs, de se suívre lelltement et en 
bon ordre, pour éparguel' le sang des soldats 
et ménager les pays quí étaient le théfttre de 
la guerreo eette espece d'armistice, toute f~lvo
rabIe aux Fl'an<:ais, qUÍ se seraiellt déband(·s 
s'ils avaient été attaqués vivement, couvellaít 
aussÍ parf:!itelllent au Limide sJSteme de la coa
lition, qui, apres avoir recouvré la l\Ieuse, ne 

voulait plus rien tenter de décÍsif avant la pris!' 
de Mayence. Telle fut la premiere négociatioJl 
de Dumolll'iez avcc I'ennemi. La politesse dll 
colonel Jlack, ses manieres en.gageanlt'~, pu
rent dis'poser l'esprit si agité Ju géllt~ral a re~ 
courir a clt,s St'COUI'S élrallgers. 11 commenc;ait 
a nc plus apel'Cf'voir d'avenir dalls la carriére 



Ull il se tl'omait cugagl' : si quelijLles nwis au

paravaul il prf~v()yait slIcces, gloil'c, influencc, 
en cOUllllandallt les armées fran<;aises, el sicctte 

espéram:c le relldait plus indulgellt pour les 
viulcllccs revoln tioll naires, aujolll'd'hui battu, 

depopularisé, attribualft la désorganisatiou de 

son armee a ces memes violences, il voyait avec 
horrcur des désordres qu'il avait IJU autrefois 

ue considérer qu'avcc indifférence, Elevé dalls 

les COllI'S, avant: Vll de ses \. CllX cllIclte machinc 
o/ • 

fortellJent orgallisée il faJlait pour assurer la 
dllri~e <1' 1111 état, jI lie pouvait concevoir que 

des bOlll'geois soulevés pussent suffire á lliW 

opération aussi compliquée que celle d1L gou

vel'nemeut. üaIls une teUe situatioll, si UIl gé
Iléral, admillistratcur et guel'rier a la fois, tient 
la force dans ses mains, il cst difficílc q Ht' I'i(ke 

/le llli viellne }las de I'cmployer, pour te/mine/' 

des désol'dres qui épOltValltent sa pensée et lll('

uaccllt memc sa persollue, l)llrnolll'iez (;Iait 

assez hanli pUlir cot\cevoir une pal'eille idée; 

et, ne voyant plus (['avenir en servant la "évo-
1" tion par des victoires , i 1 sOllgea a s' en forme!' 
l/U autre, en l'arnenant eeHe révolutivll a la 

constitutiol1 de 1791 , et ell la récollciliant á 
ce prix ;tVe e toute f.EuJ'upe, Dalls ce plan, il 
fallait 1111 roí, el les hUlllllles illlpo/'taient ,tssez 

¡WU a DIllllollriez fltHU' qll'il ne s'iIllIlIiét;tt pilt. 
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beaucoup Ju¡-choix. On lui reprocha alors de 
vouloir placer sur le treme la maison d'Orlpans. 
Ce quí porta a le eroire, e'est son affection 
pom le dur, de Chartres, allqucl il 3vait mé
nagé a I'armée le role le plus brillant. l\Tais ('('He 

preuve était fort insignifiante, cal' le jClluc dile 

avait mérité tout ce qll'il avait obtenu, etd'ail
leurs rien ne prouvait dans sa eonduite un 
concert avec Dumouriez. Une autre considéra
tion persuada tous les esprits: e' est que, dans 
le moment, il n'y avait pas d'autre ehoix pos
sible, si 011 voulait eréer une dynastie nOllvelle. 
Le fils du roi mort était trop jcune, et d'aíl!eUl';' 
le régicidc n'admettait pas une réconciliation 
aussi prompte avec la dynastie. Les oncles 
étaient en état d'hostilité ; et il ne restait que 
la branche d'Orléans, aussi compromise dalls la 
révolution que lesjacobins eux-memes, et seul(· 
capable d'écarter toutes les craintes dl"s révo

lutionnaiJ'cs. Si I'esprit agité de Dumouriez s'ar
reta a un choix, il ne put en former d'autre 
alors, et ce fut eette néeessité qui le tit accuser 
de songer a mettre la famille d'Orléaus sur le 
tronco Il le nia (bus J'émigration; mais ceité 
dénégation intéressée nc prouvc rien; el il Ile 

faut pas plus le eroire sur ce poillt gue sur la 
date antérieure qu'il a prétcudu donncr a ses 
tlesseins_ Il a voulu dire en cffet que son pro-
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jet de résistance eontrc les jacobins était plus 
aucien, maís ce fait est faux. Ce ll'est qll'alors, 

c'est-a-dire lorsque la carriere ues SlleCeS luí fut 
ferml'c, qu'il songca a s'en ouvrir une autre. 

Dans ce projct , iI entrait du resselltiment per
sunnel, du chagrin de ses revers, enfin une 

indignation sincere, mais tanlive, contre les 

désorures sallS issue qu'il prévuyait maintenant 

sallS aUCUlle illusÍon. 

Le 22, iI tTollva a LOllvaiu Danton et Lacroix 
qui venaient lui demander raisull de la lettre 

écrite le 12 mal's a la convention, et tenue 

secrete par le comité ue súreté générale. Dan
ton, avec lequel il sym[Jdthisait, espérait le 
ramcllcr a des selltiments plus calmes, et le 
rattacher a la cause COHlll1lllle. Mais Dumou

riez traita les dellx commissaires, et Dalltoll 

lui-mcnle, avec Leallcollp d'humellr, et leul' 
laissa di'couvrir les plus sinistres dispositiolls. 

11 se répandit en llotlvelles plaill tes contre la 

convcntiou el les jacobins , et ue voulut pas 

rétracter sa ¡ettre. Seulement il conseIltit a 
écrire deux mots, pour dire qn'il en donnerait 

plus tard l'explicalioll. Danton et Lacl'Oix par

tÍrcllt sans avoir rien pu obtenir, et le laissallt 

dans la pi us violeute agitarÍon, 

Le :l3, aprt~s Il/H' résistance assez v ¡ve pell

llant tUl/le lajou1'lIée, pllJsieurs corps abandoll-
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nerent leurs postes, et il ftlt ohl igé de lllliLlCI' 

Louvaill en désordre. Hcureusement l'ellucmi 
Il 'aper<;ll t ríen ele ce llIoa ve me II t , et Il' en profita 

pas pour achever de jeter la COllfllSiotl dans 
notre armée. en la poursuivant. Dllmollripz 

sépara alors la tronpe de ligne des voloutain's. 

la réllnit a l'artillerie, et en cornposa llll corps 
d'élíte de quillze millc hommes, ave e kqlld 
il se pla<;a llli-llH~nle h l'arriere-gardc. La, se 
montrant aLl milieu de ses soldats. escannOll

chant tDUS les jotlrs avec CIIX, il parvillt á do¡¡
Her i1 sa re traite une attittlde plus fcrlllc. Ll tit 
évaCller Bruxcllcs avec bcaucollp d'ordrc., tra

versa cette "iUe le 25, et le 27 "iut camper a 
Ath. La, il cut de nOLlvelles cOllf(~re IlCt~S a vcc le 
cololld ::\Iack, (~ll fllt traité avec beaucoup de 
délicatcsse et d'égal'll~; et cette entl'evne, quí 
Il'avait pOlir ohjel qlw de régl(~l' les détails (](' 
l'armistice, se challgea bielltót en UBe 1J("go
ciation plus importante. Dumouriez confia tous 

ses resseutiments au colollcl étraIlgcr, el lui 
décollvrit ses projets de rcnverser la COllvell

tíon natiollale. leí, abusé par le resscntilllcnt, 

s'exaltant sur l'idée d'ulle désorganisation gé
Iléraie, le sauvcur de la France dalls l'\rgÜIlIlt' 
obscurcit sa gloire en traitallt avec 1I11 cllllerni 

dOIlL l'ambitioll devaít rcndrc Ulules ¡('S jllten·, 

l iOllS sllspectcs. d dOIl t la pllls,~a lllT éLall alol'~, 
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la plus dangerellse pOllr nOlls. Il n'y a, comme 
Hons l'avoIls déja dit, gll'llll choix pOllr l'homme 
de génie dans ces situatiolls d~fficiles: ou se 
retirer el abdiqucr toute influCIlce, ponr ne 
pas etre le eompliec cl'un systeme gu'il désap
proüve; OH s'isoler du mal gu'il ne peut em
pécher, et faire UIle chose, une seule chose , 
tOlljours morale, toujours gloriellsc, travailler 
a la défense de son papo 

Dllmüuriez convint avec le colonel Mack 
qu'íl y aurait !lile sllspenSioll d'anlles entre les 
deux anm;cs; que les Impériaux n'avancc
raient pas sur París, pCI:dant qu'il y marche
raít lui-memc, et que l'évacnatioll de la Bel
gill'Ie serait le prix de c(~tte condescendance; 
iL fut allssi stipulé que la place (le Condt'~ serait 
temporairement dUllnée en garantie, el que, 
dans le cas Orl DUlllollriez aurait beso in eles 
A lltrichif'llS, ils s(~I'aiellt a ses ordres. Les pla
ees fortes devaicJlt recevoir des garnisolls com
posé es d'ulle rnoitié d'Impériaux et d'une moi
tié de Fran(,~ais, mais sous le commandement 
de chefs fran(¿ais, et a la paix toutes les places 
seraient rendues. Telles furent les eoupablescon
ventiolls faites par Dllmouriez avec le pl'ince de 
Cubolll'g, par l'íntermédiaire du cololJel :\'Iack. 

011 He cOllllaissait encore il París que la dé
Lúte de Neerwillden et l'évacllatioll sllccessívl' 
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de la lklgiqne. La perte (l'ulle grande bataillc, 

une retraite précipitée, concourant avec les 

IJouvelJes qu'on avait rC<;llCS de I'Ollest, y cau

serent la plus grande agitatioll, LII complot 
avait élé découvf'rt a Rerlllt's , et il paraissait 

tramé par les Anglais, les st'ignellrs hretoIls el 

les pretres non assel'men\és. Déjit des mOLlve
ments avaient éclaté dans l'Ollest, a l'CJccasion 
de la cherté d(~s subsistallces el de la mellace 

de ue plus payel' le c!llte; mailltenallt c'['tail 

dans le but avollé de défcndre la cause de la 

Illollarchie élbsoluf'. Des rassemblemt'llts de 
paysans, dcma!l(lant le rétablisscmcllt <lll cleJ'gé 

et des Bourhons, s'étaiellt montrl>s aux l'lIvi· 

rOllS de Rennes et de Nantes. Orll~aIls l>tait ('ti 

pleille insurrcctioll, et le représentant Bour
don avait manqué d'y etre assassillé. Les révol

tes s'élevaient déja a plllsieurs rnillicrs (.l'hum

mes. II ne í'allait riel! llloins que des an\ll>es 
et des gélléraux pour les réduire. Les gralHles 

villes dépechaient leurs ganles natiunales; le gé
l1(~ral Labourdonnaie avalH;:ait avcc son corps, 

et tout annonc;ait une guerre civile des plus 

sallgLmtes. Ainsi, d'une part, nos armées se 
retiraient elevaIlt la coalitioll, de l'autre la Ven

dée se levait, t't jarnais la ferrnentatioll ordi

naire (Jroduite par le dauger ll'avait dú etrf' 
plus grande 
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.'\ p0l1 pres it c(~tte époquc, d 1\ la suite <In 

¡ ü mars, OIl avait imaginé de réunir les chefs 

des dellx opiniolls atl comité de súreté géné
rale, pOllt' ({u'ils pllsscnt s'y expliquer sur les 
moli[s de icurs divisions. e'est Danton qui 

;I\ait provoqué l'('ntrevue. Les querelles de 

tollS les jours ne satisfaisaient point des haines 
flu'jl n'avait pas, l'exposaicnt a une discussion 

di' cOllduite qll'il redoutait, et arretaient l'reu
vre de la révü!ulion (lui luí étaít si chere. Il 

en désirait dOlle la {in. Il ayait J/lontré une 

grande uOllue foi dans les clifférents elltre
tiens, et s'jl prenait l'initiatíve, s'jl accusait 

les girolldills, c,<'~lail }lotlr écarter les reproches 

donl il aurait pll etre I'objet. Les girondins, 

tels que Buzot, Guadet, Vergniawl, Gensonné, 

avec leur délicatesse accotltumée, se justi

fiaicnt comrne si l'accusatioll ('lIt été .'it'riellse, 
el precbaiclIt un converti en argmnentallt 

avec Dantotl. JI n'eIl était pas de m{;me avec 
Houespíerrc : 011 l'irritait ell youlant le COII

vaillcre, el 011 cherchait a lui démontrer ses 

torts, cornme si cette dénlOnstration avait dú 
l'apaiser. Ponr ¡\'Tarat, qui s'était cru néces

~aíl'e ;\ Cf'S conféI'f~lIces, personne n'avait dai

g!l(" luí dOI\lH'l' ulle explication, et ses amís 
[mimes, ponr n'avoir pas;\ se jllstifier de ee!t(' 

;¡]Iiancf', 11(' Illi adressaient jamais la pal'o]f>. 
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De pareilles confércnces devaiellt aigrir ph'tót 
que radoncir les chefs opposés : fnssent-ils 
parvenus a se prouver réciproqnement lcurs 
torts, une telle démonstratioll ne les cut cer
tainement ras réconciliés. Les chosf's en étaif'nt 
a ce point, lorsque les événernents de la Belgi
que furent connus a Paris. 

Sur-Ie-champ on s'accusa de part et d'al1trf~; 
OH se reprocha ele contribller aux désastres 
publics, les !lns en désorganisant le gOllverne
ment, (es autres en voulan t ralelltir son action. 
On demanda des explicatiol1s sur la conduite 
de Dumollriez" On lut la lettre du J? llIars, 
qui avait été tenue secrete, et a cette lectur'f' 
on s'écria que Dumouriez trahissait, que bien 
évidemment il tenait la conduite de l.Jafayette, 
et, qu'a son exemple, il commenc,ait sa trahi
son par des Jettres insolentes a l'assemblée. 
Une secoml(~ lettre, écrite le 27 mars, et pllls 

harclie que cellp du J2, excila encore davall

tage les soup¡¡ons. De tOllS cotés o!t pressa 
Danton d'~xpliquel' ce qu'i[ savai! de DIlITIOU

riez. Personne n'ignorait que ces deux hom
mes avaient du gout ['un pour l'atltre, qUf' 

Dalltotl avalt insisté pou!' teni!' spcrete la lettre' 
du 12 maJ's, et qu'il ~tait partí pour alle!' en 
obtenir la rétl'actatiolL 011 disait ¡w:JlIC qu'íls 

:naiellt rnalvf'l's(' ellSemhle dalls la riche Bel-
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glqlle. A nx .!:leoDins. dans le comité de dé
fense généra le, dalls l'assemhlt"e, OJJ somnl!l 
Dantoll de s'expliqller. Celui· ci, emDarrassp 
des soupc:ons des gironclins et des doules des 
montagllards eux - memes , éprouva pour la 
premicre fois qllelque peine a répondre. Il dit 
que les grands talents de Dutnollriez avaient 
paru móriter des ménagements; qu'on avait 
cra cOllvcllable de le voir, avant de le cléllon
cer, afill de lui Úlíre sentir ses torts, et le ra
mener, s'il était possible, a de meilleurs senti
mellts; que jusrPl'ici les commissaires n'avaient 
VII dans sa conduite qllP l'effet de mauvaises 
'iuggestioIls, eL surtout le chagrín de ses der
lIieJ's n~ve['s; mais qu'ils avaient cru, et qu'ils 
croyaieut encore, pouvoir conserver ses talents 
a la république. 

Rolwspicrre dit que s'jl en élait ;¡iIlSi, il ne 
faJlait }las le 1I1éllager, pt qu'il (;Iail inlltile de 
gal'der lallt de rneSlll'e avec luj. Il renollvela 
ell oll1re la motioll <1ue Lou\'et avait faite COIl

t1'e ks BOllrboIls rcstés en Fr(lrJce, c'cst-a.dire 

contrc les membres de la famille d'Orléans; et 
iI Jl~nll rtl'allge qll(~R()bespierl'e, qlli, en jan
,i('l, les avait si fortement défendus contre les 
:,:iIOlldills. 1(':-, ;¡tt;lqll~t maintcn::ml avec 1:1111 

d,' {'llreur, !\laj~ ~()Il fmw SOllp<.,"0I111eIlSe ;¡"ail 

:nlll dr: slIit<, slIppllsé de :-,illistres complots, 1I 
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s'était dit : Un alleien prince du sang lle pent 
se résigner it son novuel ('tat, et bien qll'il 

s'appelle Égalité, son sacrifiee ne peut etre 
sincere; il couspil't' dOIlC, et ell cffet tous nos 

gónéraux lui appartienneut: Biron, qlli eOll1-

mande aux A 1 pes, est son j ntillle; Varence, 
général de I'année des Ardelllles, est gendrc 

de son eontldellt SilJery; ses dcux fiJs occu

pent I(~ premier rang dans l'année de la Eel

gique; Dllll10nriez en fin leur <'st ouverternent 
dévoué, et illes éleve avec un soin particulier: 

les gironclins ont attaqllé en j:mvier la fa
mille d'Orléans, mais e'est 1I11e feillt(~ de ]eul' 
p<lrt qui n';lVait d'alltre but qlle ¡J'écarter tout 

soupl.;on de concivence : Hrissol, ami de Sillery, 
est I'interrnédiaire de la conspil'ation : voila lf' 

complot découvert : le tróne est relevó et la 

France penlue, si 011 !le s'empresse de pros

crire les conjurés. - Tf'IIf's t'~taicllt )('s conjec. 

tUl'es de Hobespierre; et, ce qu'il)' a de plus 
effrayant oans ceUe manióre de raisorlllcr, (,'est 

que Robespierre, inspiré par la haine, eroyait 

a ces calomnies. La MOIltagne étonnéf' repoussa 
sa proposition.~DoIlnez done des preuves, lui 

disaielll ceux C¡lli ptaient assis a ses ccJtés.·~ 

Des prellves, r~pondait-il, oes preuvcs! ¡e n\'n 

ai pas, ma is j'ai la COTll'icfiO/l morale.' 
Sllr-le-ehamp on ~ongea, comnH' 011 k fai-
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sait toujours dans les lllomenls de d~mgeJ', ~l 

accélérf'r l'actioll du pouvoil' ex("clltif', et ccitt' 

des tl'ibunaux, pOllr se garalltir a la fois de 

ce qU'OIl appclail I'ellllcmi extéricur et inlé

neur. 
On fit dOllc partir a l'instant mellle tes COITI

missaircs 1l0mnH"S poul' le recrutement, et 011 

examina la qllcstion de savoir si la cOl1Ventioll 

ne devait pas prclldre une plus grande pal't ti 
l'exécution des ¡ais. La maniere <lOl1t le POIl
voir exéclltif (:tait org:lI1isé pal'aissait insuffi
sallte. Des ministres placés hors de rasscmblée, 
agissant de leur chef et sous sa sllrveillanC(~ 

trcs-éloiglll~c, un comité cbargé de faire des 
l'apports sur toutcs les mesures de súreté gé
nórale, toutes ces autorités se controlant les 

unes les autres, dólibérallt éternellenwllt san s 
agir, paraissaient trés-all-dessow; de l'immPIIse 
t:klte qll'ellcs avaielll ;'t relllplir. D'aillenrs ce 
millislerc, ces cornil!~s, ("laielll composés de 

m('mbI'(~s slIspects paree qll'ils étaiellt modé

rés; et d:ws ce tcmps ou la pl'olllptitude, la 
force, étaieu t des condi tions ind ispensables de 
sllcces, tonte lenteul', tOllte Uloc1ération éta i t 
~llsfJecle de cOllspiralioIl. Oll sOllgea dOllc ,:¡ 

établir 1111 comité qui r{~lI11irait ~l ja fois les 
fouctiollS d!l comité dipJOlllatiqllc, dll comité 
militairc, du ('orllit(', de sú,ett; géllérale, fJui 

IV. 
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pOllITait :lll besoin OrdOllllCr et agir Je SOl! 

chef, el arrpler 011 suppl{'C'1' l'action millisté
rielJe" Divers projets d'organisatiol1 furent pré
sentés POlll' rClllplir cet ohjd, N confirs á lllH' 

commissiotl chargl'c de les disclIler. llllmé
diatemcut apres, 011 s'occllpa des moyells 
d'aUeindl'c l'ennemi intéricnl', c'est-a-dil"c les 
aristocrates, les [raitres, dont OH se disait ell

tuuré. La FraIlee, s'écriait-on, est pleine <1" 
pn\tres réfractaires, de Ilobles, tle leurs an

ciellllCS créaLnres, de lf'llrs allciells domestiq\les, 
et celte cliente le , encol'e cOllsidérable, nous 
entoure, nous trahit, et nous menace anssi 
dangereusemenl que les Laionnettcs ennemies. 
Il faut les découvrir, les signaler et les cntou
rer d'UllC lumiere qui les cmpeche d'agir. Les 
jacobins avaient done propasé, et la convcution 
avait décrété que, d'apres une cOlltun1f' em
pruntée a la Cl!ine, le nom de toutes les per
sonnes habitant une maison scrait inscrit sur 
lenrs portes *. On avait cnsuitc ordonné le dé
sarmement de tous les citoyens suspects, et 011 

avait qualifié tels, les pretl'es non assermentés, 
}('s nobles, les ci-devant seigneurs, les fone
tiounaires destitués, etc. Le désarnwment de
nit s'opérer par la yoje des visites domici!iaires; 
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et le seul adollcissement apporté a eette mc
Su\,p, fut que les visites ne pouvaient avoir lieu 
la nuit. Apres s'titre aillsi assuré le moyen de 
poursuivre el d'aUf'iwlre tons eeux qui dOll
llaicut le moindre ombrage, on avait enfin 
ajou!t" celui de les frapper de la maniere la 
plus promple, en installant le tribunal révolu
tiollllail't'. Cest sur la. proposition de Dantoll 
que ce terrible instrumeut de la défiance révo
lutionnaire fut mis en ext'rcice. Cet homme 
redoutablc en avait cOlllpl'is l'ablls, mais avait 
tou I sacrifié a u 1)(1 t. Tl savait que frapper vite, 
c'('st cxamiucr moins attenlÍvement; qll'exa
miner moillS attentivement, e'es! s'exposer a 
se tromper, sllrtout en temps de parti; et que 
se tromper, e'est commettre une atroee injus
tiee. Mais, ;) ses yellx, la révollltioLl était la 
soeiétó aec(~lérallt son aetion eH toutes choses. 
eH lllatiére d(· ,ÍlIstice, d'administratiou et dC' 
guerre.-En temps calme, la soeiété aime mieu);., 
disait - il, laissp.l' échapper le coupaLle que 
frapper l'inllocent, paree que le eoupable est 
peu dangereux; mais a mesun' qu'ille devient 
davantage, elle tend davantage aussi a le sal
sil'; (·t lorsqu'il deviellt si dangereux qu'il pOllr

rait la faire périr, OH du moins quand elle 
le croit aími, die frappe tout ce qlli excite 
<;ps SOllP(;OIlS, et pr¿.fere alol's attcillflre un 

H. 
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inn()(,(,llt quc laisscr (~eh;¡ppcr UIl cOllpahle. 

Telle est la dictatllre, c'est-it-dire l'action viu

lente dans les sociétés rnC'lladcs; elle eSI rapidc, 
arbitraire, fautive, mais irré.sistihlc. 

Ainsi la concentration dc" pOll\'oirs dalls la 
(,ollvention, l'installation du 1ribllllal révo)ll

I.iollnaire, le commenccmcnt de l'inquisitil)1I 

(,olltre les suspects, 1111 redollblcllwnl de haillc 

contrc ks dépntés q\li résistaient a c('s llloyllS 

extraordinaires, fllrent le résultat de la bataille 
de ~cnvilldc, de la retraite de la Iklgiqlll', des 
lI1enaccs de Dnmouriez, et des 1Il0llVelllC'nts fI!
la Vendée. 

L'humcnr de DnmOllri('z s'dait accrnc avee 

ses I'evers. II venait d'apprmulre que I'arlllé(~ 

de Hollande se r('tírait en !l{'sorclre, aban
t1011llait :\11ve1'S ('t l'Escallt, en laissant dalls 

Bl'erla et CCl'truyclenherg les deux garllisolls 

frall(:aís('s; que cJ'lIarville n'av;I;' 1m gardl'r le 

dlateall de Namnr, C'l se repliait sur Civct el 

Maubellgc; (Iue NeuilIy en61l, loin C]¡. pO'lvoil' 
se mailltenír il MOIIS, s't":lait VlI obligé dt~ se 

retirer sur COlld{~ et Valencielllles, paree quP 

sa division, all liell de prelld1'e posítioll Sllr les 

halltcurs de Nimj', av;lit píll(~ lfs magasins e! 

pris la fllite. ,\ ¡mi, par Sllil{~ des d¡"~()l'dl't's de 
cette arlllée, 11 \'oyail S'éV:tIH)liíl' le projet de 
forme!' en Helgí(l"C' 1111 dellli-cl'1'cle de places 
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iurtes, qlli alll"ait pass(~ de NalllUI' ell Flallllt'e 

ct ell lIollande, el au centre dUtlud il se serait 
pIad' pOllr agir avec pllls d'avanLage. 11 Il'avait 
bien!¡')! plus ricll ;'t offl'ir eH ééhange allx Im

[J¡'rial/x, et il totl1bait SOllS leur dépendallcl' 

CIl s'aftaihlissaut. Sa colere augtrll'utait en ap

prOcltallt de la Frallce, en voyanl les llésordres 
de plus prt~s, el en enteuLlallt les C1'is qui s'é

levaieut cOlltrc lui. Déjá il 'le se cachait plus; 

el ses pal'oles, pl'Oférécs ell préseuce de son 
I~lat- majo!', ('[ répl~tl"es L1ans l'arméc, all tlOIl

,:,aielll I('s pl"Oj'~lS <pli fCl'mcntaicllt dalls sa tete. 

La sO'Uf" ¡(II tille d'Urléan<; cl 1\1'"'' lk Sillcl') , 

fllyallt les [ll'oSel'ipLiollS Ll'Ú les 1I1Cna~;;¡i<~llt, 

s'étaielll relldues 1..'11 Hclgitl'le pom' clten:her 
ulle protel'tioll aupres tIc lelll"S fn~rcs. Elles 
était'ut ;1 ALh, d ce fut UlI IlOUVel :dilllClll 

dOllllé au x SOlII lCOIlS. 
i :, 

Trüis ('lIvoyés jacooiJls, UllllUtlllllt~ Dubui~,· 

suu, rdllgié de Bl'lIxclles, Prol} , tiIs llaturd 
de Kauuitz, el Pel'c)'l'a,.iuifpol"tugais, se 1'ctl

direut ~l AIl1, süus le prétcALc faux OH vrai 

tI'une lllissioll (le Leon!ll. Ils se trallsport{:l'eut 

:lllprt-s du général en espions llu gOllVCI'IlC

lIIelJI, el ll'eUI'ClIt aUClIlle peille ;'¡ déc01lvrir 

de:.; projcls (ilLe l>lIlllolll'iez lIe cachai\. plus. lis 

le tr()!lVl'l'('lIt elt!{Jllrl' du g('II/~r;t! Y:d¡>lIc(~ f~t 

d("~ lils d'( )r! éa 11:-' , CurclIl ro!'! lila! l\'("'L1S, et CH· 
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telldirent les paroles les moins tlatteuses pou!' 
les jacobins et la convention. Cependant le len
demain ils revinrent t't obtinrent un entl'etiell 
secreto Cette fois Dumomiez st' décela entiere
ment : il commeIH;a par leur dire qll'il était 
assez fort pour se battre devant et derriere; 
que la cOllvention etait composéC' de dcux 
cents Lrigauds et de six cents imbéciles, et 
qu'il se moquait de ses rlécrets, qui bientot 
n'aul'aient plus de valenr que dans la banlieue 
de Paris.-é( Quant au tribunal révolutionnaire, 
ajouta - t - il ave e une iJ](ligua tion croÍssante, 
je saurai l'empecher, et tallt que j'anrai troi5 

pouces de fer a lIles cutés, cette hOI'reuI' n' exis
tera jamais.cc-Ensuite il s'emporta contre les vo
lontaires, qu'it appelait des laches; ii dit qu'il 
ne voulait plus que des troupes de lignc, et 
qu'avec elles il irait mettre fin a tous les dé
sordres de París. - « Vous ne vOll[ez donc pas 
« de constitution? luí Jel1landcnt alol's les trois 
( interlocuteurs.-La nouveUe cOllstitlltion ima
(( ginée par Comlorcet est trop sotte.-Et que 
({ mettrez-vousa la place?-L'anciennede 1791, 
(( toute mauvaise qu'elle est.-l\Iais i1 vous !;w
"elra 1m roí, et le 110m de Louis fait hOJ'l'eur. 
(( - Qu'i! s'appel!c Loni$ OH Jacqlll'S, peu ¡m
( porte.-Ou Philippe ,rcprcnd l'Ufl des ellvoy{~S. 
« ::\'Iais comment"l'f'mpbcerez-volls l'assemblée 
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«( actuelle ?-Dnmouriez chel'che 1m moment, 

«( puis ajunte: n y a des adrninistrations locales, 

«( toutes choisies par la confiance de la natioll ; 

({ et les cinC} cents p¡'ésidents de district serunt 

«( les cíllq cents représentants.-Mais avant leul' 

C( réulliull, qui anra l'initiativc de cette révulu

( tíon ?-LesMamcluks, c'est·a·dire mon armée. 

(( Elle émettra ce yecu, les présidents de dislriCl 

« le ferout conflrmer, et je ferai la paix ayec la 

«( coalitiulI, qui, si je He m'y oppuse, est a París 

« dans qUÍnze jours.» 

Les trois ellvujés, soit, comme l'a cru DlI

lIIoul'iez, qll'ils yillssent le sonder dan s I'inténh 

des jacoLins, soit <lu'iIs voulussent l'engager a 
se dévoiler davantage, lui suggercnt a10rs une 

idée. Pourquoi, lui disellt -iIs, ne mettrait - íl 

pas les jacoLÍns, qlli sont uu corps délihérant 

tont préparé, a la place de la conventioll ?LJlle 

illdignalion melée de mépris écléJte a ces mots 

sur le visage dll général, et ils retirellt leu!' 

propositioll, ll5 lui parlent alo!'s (ln dangcr 

anquel son projet exposerait les Bourbons qui 

sont détenus au Temple, et auxquels il parait 

s'intéresser, DU010uriez réplique aussitót que, 

périraiellt-ils tous jusqu'all dernier, a París et 

a CoLlentz, la France trollverait Ull chef et sc

rait sallv(~<'; qu'an l'este, si Paris COllllIlettait de 

I\(mvelles barbar'les SlIL' les iufol'tllllés pt'i~oll' 
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lIiers dlt Temple, il ) serait snr-Ie-champ, et 
qu'avec dOllze mille hommcs il en serait le 
mallTe. TI ll'imitcrait pas l'imhécile ele Broglie, 
glli, avec trente mille hOllJllles, avait laissé 
prendre la ~astille; mais a Vfe dell,( postes, it 

Nogent et it Pont-Saint-Maxence, íl ferait 1ll011-

rir les Pal'isieIlS de faim.-eeAu reste, ajoute-t-il, 
vos jacohins peuvent expier toos leurs crimes; 
qu'ils sallvent les infortunés prisonniers, et 
ehassellt les sept cellt (lUilrallle-cinq tyrans de 
la convenlioll, et ils sont panloIlllés.)) 

Ses interloclltellrs [ui parlellt alors de ses 
dangers.-dl me reste toujours, dit-il, UIl temps 
Je galop vers les AlItriehiells. 0_- V üUS voulez 
dOIle partager le sort de Lafayctte;l __ o Je pas

serai it r ennem i autrement que lui; et d'ail
le[l1's, les puissanccs ont lIue autre Opillioll de 
mes talcnts, et !le' m(~ rqwochent pas les 5 et 
6 octob1'e.)J 

Dumouriez avait l"aisiJll de /w pas redouter 
le sort de Lafayettc; on estimait trop ses ta
lents, et OH n'estilllait pas assez la fermeté de 
ses príncipes, pour l'enfermer a Olmutz. Ses 
!!'Ois f'nvoyés le quittérent eJl lni disant qu'ils 
allaietlt sonder París et les jacobins sllr ce 
snjd. 

!Jo mouriez, tou t elJ croyan 1 ses jJl terlocu
lelll"S de purs jaeobills, !le s'ell était pas t'x-
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primé ave e 1l10illS tl'audaec. DallS ce moment 

en effet ses projets devenaiellt évidellts. Les 

troupes ele ligne et les voloIltaires s'observaif'llt 

avec défiance, et tour allllOlH:ait qn'íl allait 

lever le drapean dc la révoltc. 
Le pOlI voir ex¿cntif avait re(;u des rapports 

alarmants, et le comité de su reté générale avait 

pl'oposé el [ait remIre un clécrct par lequcl Du

mouriez était mandé á la barre. QJlatl'C C0111-

missaires, accompagué:; dll miuistre de la 
gl1erre, étaiellt chargés ele s(~ transporter á 
l'armt"(' ponr notifier le décl'et et anwner le 
gt~nér;¡l h Paris. Ces qllatre eommissaires étaient 

Ballca], Quinf'ttc , Camus et Lamarque. Jknr

nonville s'était joint a cux, et son role était 

difficile a cause de l'amitié quí l'nnissait a Du

mOllrJez. 

eette eommissiOll partit le Jo lllars. Le meme 
jour DllnlOuriez se porta au champ de Bruille, 
d'oú ji mClla<:ait it la {oís les trois places impor

tantes de Lille, Condé et Valellclellllcs. 11 était 

fort illcertain sur le parti qu'il devait prendre, 

car son armée était pal'tagée. L'artillerie, la 

troupe de ligue, la cavalel'ie, tOllS les corps 

Ol'gallis{~s lui paraissaient dévoués; mais les vo
Jontaircs nation:wx cOlllmelJ(,'aicllt it murmurer 

ct á se s>"parer eles autres. Dans Cé~itc situation, 

JI \le Illí restait qu'ulle J'eSSOliI'Ce, c'étaít tic 
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désarmer les volontaires. Mais iI s'exposait a 
un combat, et l'épreuve était diffleile, paree 
que les troupes de lig[]f~ pOtlV:ÜCllt avoll' de la 
répugnanee a égorger de.'i compagnons d'al'
mes. D'ailleurs, parmi ces volontaires il y en 
avait qui s'étaient fort bien battns, et qui pa
raissaient luí etre attachés. Hésitant sur ccHe 
mesure de rigueur, il songea a s'emparel' des 
trols places al! centre desquelles iI s'était portP. 
Par lenr moyen ii se proeurait des vivres , et 
iI avait un poillt d'appui contre l'ennemi dont 
iI se défiait toujOUl's. 1\1ais l'opÍnioll ótait di
visée dans ces trois plaees. Les sociéu;s popu
laires , aidées des volon laires, s'y étaient SOll

levées eontre lni , et menac,:aient la troupe de 
ligne. A Valeneiennes et a Lille , les eommis
saires de la conventioll exeitaient le zele des 
républiectins, et ckms Condé seulement 1'in
fluenee de la division Neuilly dOllllail: ravan
tage el ses partisélns. Parmi les gélléraux de 
division, Dampierre se cond!lisait a son égard, 
comme lui-meme avait fait ~l l'égard de La
f:'lyette apres le 10 aoút; et plusieurs autres, 
saus se ctéclarer encore, étaient prets ú l'ahau
donl1e!' . 

Le 3 r , six vololltaires , pOl'tant snr lellr eha
peau ces mots écrits an'c ds la eraie : Ifépu
blique ou la Ilu~rt, I'ctbordércnt dalls son 
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camp, ct firent mine de vOllloir s' cm pare!' de 

sa personne. Aidé de son fidele Baptiste, illes 
reponssa et les livra a ses hussards. Cet événe
ment cansa une grande rllmeur dans I'armée; 

les divers corps luí firent c1alls la jouruée des 
adresscs qui ralJllmerent sa confiance. n ]pva 

aussltót l'{~tendard, et détaeha Miacsinsky avec 

qllclqlles mili e hommes pour marcher sllr 
Lille. Miaesinski s'avan<;a sur ectte place, et 
contla an mlll~ttre Saint-Georges, qui eomman
dait nu régim.ent de la garllison, le secret de 
son en trcprise. Celni - ei engagea Miaesinski á 
se pr6senter dans la place :l\'t'C une légel'e 
escorte. Le malhcul'ellx général se laissa eu
trailler, et une fois entré chns Li11e , il fut en
touré et livré aux alltorit{,s. Les portes furent 

fermées, et la division erra sallS g{~néral sur 
les glacis de Lille. Dumouriez envoya aussitút 
lIIl aide-dc-camp pOli!' la rallier. Mais l'aidc-de

camp fut pris aussi, et la division, dispersée, 

fut perdue ponr lui. Apres ectte tentative rnal
heureuse, il en cssaya une pareille sur Valen
cienncs, oll cornrnandait le général Ferrand, 
qu'il croyait tres - bien disposé en sa favenr. 

J\Iais l'oHicicr chargé de snrpl'cnc1re la place 
tl'alút ses projets, s'ullit;i FerralH! et aux COlll

Illissaires de la cOIlventioll , d iI pcrdit Clleore 
Valelleiclttl(,s. Ii ne lui rest<ut t!OUl: plus que 



l:tl¡ nEVOLLTlON FHA;'if,:,\ISL 

Condé. Placé entre la France et l'("tl'allgcl', ji 
ll'av:¡it que ce dernier poitlt d'appui. S'il le 
perdait, i\ fallait flu'il se sOllllllt al/X llllpél'iaux, 
({lr'il se remlt entier'emellt dalls leul's lllaills) 

et qu'il s'exposat a indigner son armée, ell les 
ülÍsaut marcher avec elle. 

Le ,er avril, il transporta son quarlier'géuó 
l'al aux bOlles de Saillt-¡\mand, pour Úrc plus 
1'approché de Conclé. 11 flt arreter le !lIs de 

Lecoilltre, dépllté de \'crsailles, et l'cflvoya 
COJ1l1I1e otage á TOlll'llay, ('11 prÍaut l':\utrichien 
Clerfayt de le faíre gardcr eH dép()t dalls la 
citadelle. Le ? al! soi!', les f]llall'e d(~pl!lés de 
la convcnLioll, précé(lés de lleurllollville , a1'

riverent chez Dumouriez. Les lmss<ll'lls de Ber
chilly étaieut en bataille devant sa porte, et 

tout SOIl état-majo1' était rangé al/tour de lui. 

Durnouriez cmhrassa d'abord SOl! ami Beut'-
11011vi1le " et dcmauda aux dópntl~s l'oh}et de 
leUl' missiOIl. lis rd'uSl'I'CIlI de s'explil!lI(,[, de
vant ecttc fOlllc tl'officit'l's dOllt les dispositiolls 

lcut' paraissaicnt pCLl rassurautcs, et ils voulu

rcnt passer dalls un appal't8mcnt voisill. Du
JIlonriez y cOllsentit, mais lcs officiel's l'Xjgl~

rCllt <lile la porle en I'csUlt onvcrtc. Call1lls lllt 
lllt alors le décret, ell.llli clljoigl!ant de s'y 
SOllllH'ttrc. J)lllll0uri('z \'(''PlIl~lit que 1'(lal de 
SUB arlllée ex igeai l sa préseIlC(', el ti ue iol's-
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tju'elle sCl'ail r{orgaJlis{>(~, il \errait ce qll'il 
:Lllr:tit it faire. Camns insista ayec force; mais 

DllmOllriez n"p()!I(lit qu'il ne serait pas assez 

dupe pour se relldr;~ a París, t~t se livrer au 

triollllal d'\'()llttionn~ire; (iue des tigres deman· 

daiclll sa t(~te, mais qu'il ne youlait pas la lcm' 

dotlller. Les C¡l1atrc cormnissaires l'assnrcrcnt 

('ti vain fln'on n'en vOl1lait pas ;t sa pcrsolluc, 

<¡u'ils réponclaicnt (k lui, qlle ectte d¿'marchc 
satisí'Cl'ait la cOllventiol1, et <¡u'il serait biclltót 

rellllll it son an1H':e. Illle voulllt ríen elltrlldre, 

il les pria de lIC [las le pOllsscr a l'extrérnit¡'" 

et kIlI' dit qll'iis frraicllt rnicux de prendre llIl 

;lfj·étl, mod{>ré, par le(plel íls déclareraieIlt que 

dans le momenl le g¿'nt-ral DlImouriez leur 

avait parll trop nécessaire pour l'arracher ;t 
son arméc. 11 sortit en achcvant ces ll)ots, el 

!cul' clljoignit de se cl(~cider, Il repassa alol's 

:\\('c BClIrt1011Vi!lc dan s la salle oil sc trollvait 

J'!'tat-lllajol', et atl('ndit au milieu dc ses of

ficicrs l'arl'(;t(~ des cOllllllissaires. Cf'l!x-ci , avec 

Illle noble fcrmeté, sortirpI11 1I11 instant apres, et 

I ti i réitérércllt leur sOlllmatioll.-(( V ou lez-volls 

ubéir á la con velltioll~) [Ili (lit Camus. - ~Oll, 

n:pliq!la le gélléral. -- Ell bien! repri t Camlls, 

V¡)(lS ('tc;, slls¡wndu de vos fOllctipllS; nJS pa

pif'l's vO/lf ¡'tTe ;:aisis t'! voln' pt'I'SOtl!W al'rt'

h;c - e'esl Il'0l' fill'!, s'('cria Dll11l0Ill,i('z; i; 
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moí, lwssards ~ -- Les hussards accoururent. 
Arn\tcz ces gens-la, leur dit-il en allemand; 
mais qll'Oll ne Jeur fa~se 3nClln mal. - Dcur
Jlollville le pria de lui faire partager km sort. 
- On], hll répondit-il, et jc erais YOIlS rendre 
11ll vérilable service; jc vous arrache au tri
bunal révolutionnaire.» 

Dumouricz leur fit donner a lllanger, et les 
cnvoya ensuite a Tournay, pour étre gardés 
en otage par les Autriehicns. Des le lendemain 
matin, il monta a chcval, fit une proclama
tion a l'armée et á la France, et trouva dan s 
ses soldats, surtout eeux de ];¡ ligIH', ks dis
positions en apparencc les plus bvorables. 

1'outes ces Ilouvelles étaient sllccessivement 
arrivées a Paris. 011 y avait cOlluul'enlrevue de 
Dlllnouriez avec Prol}, Dubuisson et Pereyra, 
ses telltativcs sur Lille pt Yalellcieuues, el enfin 
l'arrcstation des fIwltre commissaÍrcs. Sur-lc
champ la cOllventioIl, les asscl1lblées nmlíici
palcs, les sociétés populaircs, s' étaieu t Jécla
rées permanentes, la téte de Dumollriez avait 
t~t(~ mise a prix, tOllS les parents des officiers 
de son armée avaient été mis en arrestatíon 
ponr servir d'olages. On orclonna dalls Paris et 

les villcs yoisines la levée d'Ull corps de qlla
rantc mille llOlllllles pOltI' comrir la capitale, 
d Dampiert'c l'e(,~l¡l lí' CnlllJll;l)Hlemellt général 
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de l'artlj(~e de la Belgiquc. A ces mesures d'ur
g'(,Hce se joignirent, comme loujours, des ca

Iomnies. Partollt OH rangeait ensemble Du
mOlll'icz, (1'( ),.Iéalls, les girondins, et 011 les 
déclarait cornplices. DUI110uriez était, disait-on, 
IIn de ces arislocra\es militairf's , un memore 
de ces allciens états-majors, dont on ne cessait 
de (i(~voiler les mauvais principes; d'Orléans 
était le premier de ces grands qui élyaiellt feiut 
ponr la liberté Ull faux attachement, et qui se 
démasqnait apres UIle hypocrisie de quelques 
anuées; les girolldiJl5 pulin n'étaient que des 
(]('putés develllls infideles comme tOU5 les 
mcmhres de tous les cotés droits, et qui abu
saiellt de leurs maudats ponr perdre la liberté_ 
DUUlonriez ne faisait, un peu plus tarel, que ce 
que llouillé et Lafayette avaient faít plus tot; 
d'Orléalls tenait la mcme cOIlduite que les au
tres m('rnbl'C~s de la familIe des BOlll'bons, ct 

il avait seulement persisté tlalls la révolntion 

uu pcu plus long-temps que le comte de Pro
vence; les girondills, comI11e .i\1aury et Cazales 
dans la constituallte, com Ille Vaublanc, Pastoret 
dans la l(~gíslative, trahissaient leur patrj(' 
aussi visiblement, mais seulement a des ("PO
ques différelltes. Ainsi, ] )llmouriez, d'Orléalls , 
Bl'issot, Vergnialld,Guadet, Gensonné, etc., tous 
complices, Naient les traitn's dI' cettf' année. 
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Les girolHEllS répondaient en disant qu'ils 
avaip1Jt toujOUI'S poursuivi d'Orll'alls, et glH' 

c'étaient les montagllards qui I'avaient dé

fcndll; qll'ils étaiellt brollillés avec DUll10uríez 

et sans relation ayec lui, et qu'all contraire 

ceux qui avaicnt eté envoyés allpres de lui dans 

la Belgiquc, cellX (lllí l'avaicnt suivi dans ton

tes ses exp('ditions, ceux qui s'étaient toujours 
mOlltres ses amis, et qlli avaíent nH~llle pallil' 

sa cOlHl uitc, étaient eles ll1ontagnards, J .asource, 

poussant la hanliesse pl'ls loiIl , eut l'impru

dellce de désigner Lacroix et Danton, et de 

les aCCllSCl' d'avoir arreté le úle de la cotlven

tion, en déguisant la conduite de DUl11ollriez. 

Ce reproche de LaSOlll'ce réveillait les SOUP(~OlIS 
(~Ievés déja SllI' la co[}(luile de Lacroix et de 

Danton clans la Belgiquc. On disalt en dfel 
qu'ils avaient éehaug-é l'iJl(llllgence avec Du
mouriez, q u 'il a vait s upporté lp,urs 1'a pilles, et 

qu'ils avaient excusé sa défectioll. Dantoll, 

qlli He clemandait aux biromlins que le sileuce, 

fut rempli de fllreur, s'dan<::a i:t la tribune, 

leul' jura une guerre a mort.--( Plus ele paix ni 

« de tréve , s'écria-t-il, entre VOllS et nous! )) 

Agitant son visagc effrayatlt, Illt~lla\ant du 
poillg le colé c1l'oit de l'assembkc, ( Je me 

«( slIis retl'auché, dit-il, dalls la citadelle de la 

« raisuJI ; feu sortlrai a vec le canon de la vé-
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« rité, et je pulvériserai les scélérats qlli out 
« vouln m'accllser. }) 

Le résultat de ces accusatious récíproqlles 
fut: 10 la nominatían d'unc commission chargée 
d'examiner la conduite des commissaires en
voyés dans la Belgique; 2

0 l'adoption d'un 
décret qui devait avoir des conséquences fn
nestes, et qui portait que, sans avoir égard a 
l'invio\abilité des repI'éSentaIlts, ils seraient 
mis en aecnsatíon des qu'ils seraient fortement 
présumés de complicité avec les ennemis de 
l'état; 30 ellfin, la mise en arrestatíon et la 
translation dans les prisons de Marseille, de 
Plylippe d'Orléans et de toute sa famílle *. 
Ainsi, la destinée de ee prinee, jouet de tous 
lcs partis, tour-a-tour suspect aux jacobins et 
aux gil'ondins, et accllsé de conspirc!' avec 
tout le monde parce qll'il ne conspírait avec 
personne, était la preuve qu'aucllne grandel1t' 
passée IlC pOllvait subsister au milien de la ré· 
vollltioll actuelle, et que le plus profond et le 
plus volontaire abaissemen t ne pourrai t ni 
calmer les défiallces, ni cOllj Ilrer l' échafaud. 

Dumouriez ne crut pas devoir perdre un 
momento Vayant Dampierre et plusieurs géné
raux de divisioll \'abandollner, d'alltres n'at-

, JJéerel JI! G aVl'il. 

IV. ~I 
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tendJ'e (llJe le lIlom('lI! I'avol'al)¡(" et lllle fOl/k 

d'ómissail'es tl'availlel' ~ps tl'OlIpeS, il pelJs;¡ 

(Jlt'il fallait ks meUre ('Il mOllv<'rnent, POlll' 

entralner ses ofílciers ct ses soldats , et les 
sOllstrairc a toute autrl:' IllflU('llce que la sienne. 

D'aillcurs, le temps 1JI'f'5sait, iI falhit agir. En 
conséqnence il fit fixer un rendez-vous av(:'c 1(, 

prince de CObOlll'g, pOlll' le /¡ avril au matill, 

:,fin de r~'gler définitivelllent avec lui et Jp 

colonell\Iack les opératiolls qu'il m{~ditait. Le 
rendez-volls devait avoir lieu prcs de Condé. 
Sou projf't était d'('¡;trcr Cllsllitp dans la place, 

de purger la ganl¡~Oll, el se pOI'tant avec touk 

son armée sur Orchies, de menacrr Lille, el 

de tacher (le la réduire en déployant touh~s 

51'S forces. 
Le 4 aa matiu, il partit pon!' se l'endre au 

¡ien dl1 rendez-vous, et de la a Condé. Iln'avait 
commallc}é> qu'ulle c;,corte de CillqU:ll1tC clw
vaux, et COITlIl1C die tarclait <!'arriver, il se 
mit en ronte, ordonnant qu'oll I'envoyat a 5a 

snite. Thouvenol, les fils d'Orléans , quelques 
officicrs el un certain nombre de domesti

CInes l'accompagnaient. A peine arrivó sur le 
ellcmin de Con(!é, iI rencon tre deux bataillons 

de volúntaires, qu'il est fOl't étonné el'y trou

\ el'. 'N"'ayant pas ordollné lenr déplacemcnt, 
il yent tllettl'(' pi(,J. aterre :lIIpÚS d'II11C mai-
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!ursqn'il cntcw[ pOllS~t'1' des cris et tirer des 

coups de fusil. Ces h'ttail!oll:'; ('TI effet se divi

sent, d les ,:'h L' FOlll'S,¡i\'elli en cri~H1t ar

l'¿ite::. " /tos aatres "eulellt ¡ui couper la ftlite 
Wl'S !lll fossé. 11 s'(;]ance alol's ayec CClIX qlll 

!"accompagn,li{,llt, et devallce les vololltaires 

,:Ol!l'ant a sa pOlirsuite. Arrivé sur le Lord du 
fosst:, et son clleval :,C l'efu,sant a le franchir, 

il se jette dcd;lflS, arTi\c ;'1 Lwtre !Jurel, ;m 

milieu d'lIne gl'ék de CO!lpS de fusil, et , accep
tallt le clwval d'llll domestique, s'ellfuil ;1 toule 

bl'ide VCl'S Bllry. A prt~S ayoir COIIt'U IOllte la 

jnuruée, iI .Y al'l'iVl: le soir, el: est rejoint par 
!e cotone! J\1ack, averti dc ce qui s'était passé. 

H emploie toute la Huit a écril'c , et a convenir 

avec le colon el Mack et le prillce de Cobourg 
de tal/tes les conditinl1s de lellr a!liauce, et iI 

les étol1ne par le projct de relÜUl'lltT an mi
lien de son annt'c aprcsce (pIi vellait d'arrivcr. 

Des le matin en efeet, il relIlollta a cheval , 

et, accompagné par' des cavaliers impél'lalJx, 
il rentra par Maulde au milieu de son armc'c. 

QllcIqul's tronpes de iiglle l'elitolll'Cl'ent el h:i 
donuCrl'llt encore des déllJOllstT;ltiolls <!';d!a

chement; cependalit lJeau('lJllp de \,I.'-;:!';'" 

étaient momes. La llouve!le de sa futte ;¡ Bu!')', 
;u¡ miIieu des <lnnées ennemies, el la yue des 
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dragolls itllpt~riallx, a\'ail'llt produit HilC Jlíl~ 

prt'ssion fllneSle p01l1' lui, honorable pOli!' 

!lOS soldals, el ]:ellT't'll';C pOUI' la fortune de 

la 'Frailee. (ln ¡lIi :lpprit en e[[PI (Iue l'artil

lerie, SlII' la llouvelle qu'il avait passó al1x Au

trichiens, yeuait de ql1itter le camp, et que 

la retraite de cette portian de L'armée si in

fluente avait d{~couragé le reste. Des divisiolls 

('nti:"res se renebient a Valt'l1ciennes , et se 

1'alhlient a Dampicrre. 11 se vit alors obligé de 

r¡uitter dMinitivcment son armée, et de 1'e

passe1' allx lmpériaux. 11 y fllt suivi par un 

nombreux état-major, dalls lequf'l se trou"aient 
les dcux jelllles d'Orléalls, et Thollvenot, et 
par les hussards de BerchillY, dont le régimellt 
lout enlier voulut l'accompagncr. 

Le prince de Cobourg et le colonel ;Vrack. 

don! il hait dc"enu I'ami, le traitcl'ellt a"ec 

lH:'aUCOllp d'{'gards. et 011 voulllt l't'll!)IlVelcr 

avec lui les projets de la veille, en le Ii¡isant le 

chef d'une nOllve!le émigration qlli serait autre 

que celle de Coblentz. Mais, apres dellx jonrs, 

il <lit au prim~e autl'ichien que c'était avpc les 

soldats de la France, et en accept:mt les Im
périaux seulenlPot comme anxiliaires, c¡u'iJ 

avait el'U CX('cuter ses projets contrc Paris; 
mais que sa qualité de Fran\,ai~ [le lui per

mf'ttait pas de marcher' ú la U'le des étrangers. 
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11 dcmallda des passe-pOl'1 s ponr se retirer en 

Suisse. Ou les lui accorda sur-Ie-champ. Le 
granel cas qll'on bísait de ses talents, el le 

peu de cas qu'ull faisait de ses pl'illcipes poli

tiques, luí valurent des égards que lI'avaít 

)las obtCllllS Lafayette, q uÍ, dalls ce lllomClll, 

expiait dalls les cachots d'oll1llllz 5a COllstance 
héroú¡uc. Aillsi tillit la carriáe de cet hornme 

supérieur, qui avait llloutré tous les talclIts. 

ceux du diplomale, de l'admillistratcllr, dI! 

capitaine; tous les cOIIJ'ages, cellli de I'homrne 
civil guí résisle allX orages de la triullne, 

cellli du soldat qlli In'ave le bOldet eUllcllli, 

cellli du gélléral qui affronte et les situatious 

()¡'~sespérées, et les hasal'ds des entrepl'ises les 

pllls audaciellst's; mais qlli, sans pri~lcipes, 

salls l'ascendall t moral qu'ils procll ren t, salls 
aulre ÍllfIllellce <¡11e celle dll g{~nie. bient¡)l 

usée dalls cette rapide SIJCCeSSlOll de cllOses el 

d'hommes, essaya {'ortemt'lIl de 1 [J !ter él vec la 

révollltioll, et prulIva pal' Ull éclala!ll exerll

pie, qU'Ull individu IH~ pl'év<lut cuntre une 

passioll natioIla le qlle 10l'sq u 'die est épuisée. 
En passant a l'ellnemi, Dumollriez u'eut ]>0111' 

excuse ni I'clltetcmentaristocratique de Buuiilé. 
ni la délicatcssl' de principes dt~ Laf;,y('/!.(', el!' 

il avait toléré l()ll~ les (k':.(}!'dr('~;, jlls'1u'au 

momellt oú ii:; avaipll! contrarié t,('~ projcls. 



Par S:I dd'Fctioll, ji pllt s'allribncr d'avo¡¡' ,1('

C(;¡t'i'é la chute dcs girondins et la grande crise 

révoJiltionnairc, C('pendant il HC fallt pas 011-

hlier qne cet hOlllme, salls attar:]¡em(:nt pOllr 

aUCllllt' cause, avait pOllt' la li!)('rt{· IllH~ p['(;ft:~

rcnce de raisot!; ii ne faut P;15 oubli('(' C}u'il 

chél'issait la Fl'allCe; que, lorsqlle ptTSOIllIC 

!le cl'oyait il la possibilité de résisler á l'étrall

ger, jI I'essaya, et Cl'llt en nOllS plus que lIOUS

nH:'rnes; qu'a Saintc-:Menchollld, il nOllS ap

pl'it a cnvisager l'ennemi d(~ sang-froid; qu'it 

Jemmapes, ii nOllS cnnamma, et IlOllS rcpla\'a 

all rang des premit~I'f's ]luissallces ; il lle f:!lIt 
pas oubiier enfill que, s'd llOUS ahalldonlla, il 

nons avait sauvés. f)'ailleurs il a tristement 

vieilli Join de sa patrie, et OH ne peut se dé
fendre d'un profond regrd, á la vue d'Ull 

homme dont cinquante annócs se passercnt 

dans les intrigues de cour, trente dans l'exil, 
ct dont trois sel.llemettt furcnt employées sur 

un théatre digne de son g-énie, 

Dampicrre re(,~ut le comtnauclement eH chef 

de l'armée du Nord, et retrancha ses ¡['()lipes 

au camp de Famars, de maniérc a secolirir 

ceHes de nos pinces qui scraient Dll'llacc'.cs. La 

force de cette position et le pLm de C:lf1lpagne 

mcme des coalisés, d';'p!'t~S leqnd ils!le devaient 

pas 1)(~lIt·trer plus <lyallt jllsqu'il cc qlw Mayenef' 
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lút reprise, retarclajent uécessairement de ce 
cutó les événements de la guerreo CuslÍnc, qui, 
pour excuse!' ses falltes, Il'ayait pas cessé d'ac
ellser ses eollegues et les millist~es, fut écouti: 
ayee favell!' en parlant eontre Reurnonville, 
que rOIl rcgardait comme eomplice de DllmOlI
rit'z, quoique livré par lui aux AlItrichiens; el 
il obtint tOllt le eommandement du Rhin, de
pui.s les Vosges et la Moselle jusflU'it JTuningue. 
COll1me la défection de Dllmouriez avait com
meneé par des négociatiolls, 011 décréta la 
pei.ne de mort contre le général qui écouterait 
des propositions de I'ennemi, sans que préa
lablement la sOllveraineté du peuple et la ré
publique eussent été reconnues. On nomma 
eIlsulle Bouehotte ministre de la guerre, et 

e 

Monge, qnoique tres-agl'éable allx jacobins par 
sa complaisance, fut remplacé cotllme ne POll

varit sll[fire it tOllS les cldails de SOIl imlllense 
minislere. II fut décidé encore que Ir'oís com
missaires de la convelltioll résideraiellt cons
tammellt aupres des anlH"cs, et qlle chaque 
mOls il y en anrait un de reIlollvelÉ'. 
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ClfAPITRE 111. 
\ 

__ 18_ 

t~taLlissemcllt du comité de salut pub/ie. --- L'irritatíou 
des p;¡rtis augrnente á Pal·is. Réunioll démagogifluc tic 
I'¡;~veché j projets de pétilions illccndiaircs. - Rcno\l
vcllcrnent de la lutte entre les deux cutés de l'assem
bke. - Discours et accusaLion de Uobespierre contre 
les complices de Dllmollriez et les girondills.-Réponsc 
de Vergniaud. - Marat est décrété d'accllsation et en
voyé devant le tribunal révolutionnaire. - Pétition des 
sections de Paris demantlallt l'expulsiolJ de 22 membres 
de la conventioll. - R(:sistallcc tic la commllne á l'all
torité de l'asselllblée. Accroissement de scs pouvoirs. 
- Marat est acquitté et porté en triomphe. - ttal 
des opiniolls et marche de la révolution dans les pl'O
vinces. Dispositions des principales villes, Lyon, Mar
seille, Bordeaux, Rouen. - PosIlion particuliere de la 
Bretagne et de la Vendée. Description de ces pays; 
causes qui amenerent el entretinrent la guerre eivile. 
Premiers sueces des Vendéens j lcurs principallx ehe[s. 

LA défection de Dumouriez, le HtCheux état 
de nos armées, et les dangers imminents oú se 
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trouvaicllt expusés et la révolutioll el le tl'rrl

toire, nécessitCrcnt tUl/tes les mesures violente:-

dont IlOUS ve!lons de parler, et obligereut la 
convention a s'occuper enflu <lit projct si sou

vcnt rellouvclé de dOlll1er plus de force á raction 
dlL gouverncmellt, en la concentrallt daus l'as

semblée. Aprés divers plans, on s'arn;ta Ú cc1ui 

¡{'un comiLé dit de salut public, et composé de 

IIcuf llIernLres. Ce comit{> devait délibérer en 

spcreL JI était chargé d(~ surveiller et d'acd~
lércr l'actíon du pOllvoir exéclltif, il pOllvait 

mernc suspcndrc ses arretés quaIld il les croi

rail cOlltraires a l'intél'l:t général, sauf a en 

illstruire la convention. Il était autoJ'isé á 

prendre, dans les circonstances urgentes, des 

mesures de défense intérienre et extérieure, et 
les ar['(~tés sígnés de la majoritt'> de ses mem

hres devaient etre exécutés snr-le-champ par l(~ 

pOllvoiJ' exécutif. 11 n'était illstitué que pOli!' 
un mois, et He pouvait délivI'cI' de mandat 
¡J'amener que contr'e les agents d'exécution~_ 

Les I1Icmbrcs désignf>s pour en [aire parÜc 

étaiellt, llarn.\l'c, Dehtlas, Bréant, C~llllboll, 
.lean Debry, Dauton, GuitllOn-:0Iorveallx,Treil

han!, Lacroix d'Eure-et .. Loíl' H. Ce comité, 

, Le comite tic ,,,lüt puhlic fuI d<-créll' dalls la s,"allce 
dll (j avúl. 

., Il rlit. adjoilll ;1' ,,<,s Illl'lllhn'.' 1,·,.i,,'¡t[>l'l'><lllto, B.(I·· 

l"'I'l-J.illd"t, hilar.! (~I Call1¡';ICt,¡t,.'-. , 
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q lIoiq U'ilIH' I'f!Un ¡ t pas cncore tuus les pOLl\üirs, 

<lyait cepelHlaut \lile illtluenec immellsc : l! COI'

respoIHlait avec les COllllllissaires ele la convcn

lian, Icut" dOlluait leurs instructions, ponvait 

suLstittH'1' allx mesllres des ministres toute~. 

l'ellcs qll'lll11i plaisait d'imagiller. Par CamLoll it 
avait les finanees, et avce Danton ji devait ac

quérir l'audace et l'itlflncnee de ce puissant 
chef de parti. Ainsi, par refret croissant du 

dangcr, 011 marehait vers la dietature. 

HeveIlllS de la tPITellr crlllsép par la déser

tion de DumollT'iez , les partis songeaicnt maill
tenant it s'ell imputer la complicité, et le plus 
fOl't devait néeessairement aecabler le plus fai

ble. Les seetions, les sociétés populaires , par 

lesquelles tout eommelJ~:ail ordinairement, pre
naient l'initiative el dénoB<,:aícnt les girondins 

par eles pétitions el eles adresses. 
TI s' étai 1. f()I']lIé, d'apr(~s 11 ne doctrine de Mal'at, 

lIne llOtlyelle réUllÍon pllls violente encore que 

toutes les autres. ~Iarat avait dit que jnsqn'a ce 

jour 011 n'avait fait que úavarder sur la souve
raincté du peuple; que d'aprcs cette doctrine 

bien entendue chaque sectioll étaít sOllveraine 

d3m SOIl étcnduc, el po!lvait a ehacFlc Ínstallt 

l'évoC¡lIcr les pouvoirs <lu'elle avait dOllllés. Les 

pllls forcclIés agitateurs, s·cm¡xJr<mt de ce 

príncipe, s'étaient cn cífct prétcnc!lIs dépllt(;~ 
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p,u'les sectioIls, pOli!' vérifier l'usage qll'Oll fa 1-

sait de leurs pouvoirs, et aviser au salut de la 
cllOse publique. Ils s'étaient I'pllllis a I'Évéché, 
et se disaient autorisps a cOI'l'espofl(lre avee 
toutes les municipalités de la répllbliqur>, Allssi 
se llommaiellt-ils Comité central de salul public, 
e'est de la que partaient les propositiolls les 
plus incendiaires. On y avait l'ésolll ¡j'aller CIl 

corps a la conventioll, lui demalldel' si elle avait 
des moyens <1(' sauver la patrie. Cetle réllllioll, 
ql1i avait fixé les regards de l'assembJ(~e, attira 
aussi ceux de la commulle et des jacobins. Ro
hespierre, qui sans doute désirait le résllltat 
de J'insurrection , mais qui redoutait l'ernplüi 
de ce moyen, et qui avait eu peur a la veille 
de chaque mouvement, s' éleva contre les r{~so
lutioIlS violentes disclltées dans ces I'éuniolls 
jnférieures, et persista dalls sa politiquc favu
rite, quí consistait a diffamcr les déplltés pré
telldlls infideIes, et a les perdrc dans l'opinioll, 
avant d'employer contre eux alleUlle autre me
sure. Aimant l'accusation, il redüutait l'usage 
de la force, el préférait aux illsurrectiolls les 
luttes des tribulIes, qui étaient sans dangeI', 
et dont il avait tOllt l'honlleur. l\Iarat, quí 
avait parfois la vanité de la modératioll, comme 
toutes les autres, déuoll<,:a la réunioll de n~
veché, quOíqll'il eút fourni les principes J'a-
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pn~s lesqllcls 011 I'avait form(·e. ()11 ellYoya dt's 

commissaircs pour s'assllrer si les membres (lui 
la composaient étaient des hommes d'un úle 
outré, ou bieIl des agitatenrs payés. Apres s' etre 
convainclle que ce n'étaient que des patrio tes 
trap ardcllts, la société desjacobins, ne voulant 
pas It:'s exclure de son sein, COTnme on l'avait 
proposé, tit dresser une liste de leul's IlOn1S 

ponr pouvoir les surveiller, et elle proposa 
une désapprobation publique de Icm conduite, 
parce que, sllivant elle, il ne dcvait pas y avoir 
d'alltrc ccntre de salllt pnblic qu'elle-meme. 
Aillsi s'était préparée, et avait été critÍqllée d'a
vanee, l'insurrectioll dn 10 aoút. 'fons ceux qlli 
ll'Ollt pas l'aullace d'agir, tous ceux qui sont 
fáehés de se voil' devancés, désapprouvent les 
premiercs tentatives, tout en désirant leur ré
sllltat. Danton seul gardait sur ces mouvemellls 
IlII profond ~ileIlce, et ne clésavouait ni l1e dé
sapprollvait les agitateurs subalternes. Ti n'ai
mait point a triümpher ú la tribune par (lf~ 

longues accllsatiolls, et il préférait les moyens 
d'action qui, dans ses mains, étaient immcnses, 
car il avait a sa dispositioll tout ce que París 
renfermait de plus ÍlIl(l1oral et de plus turbu
lento On Ile sait cependant s'il agissait secn~
trrnent, mais il gardait un sileIlee mella
canto 
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de n~vecj¡é; ct celle du J\]ail tit, á ce sujet, 

Ilne pétition éncrgique á la cO!1velllioIl. Celle 

de Bonne-Nollvel!e vill!", al! conlraire, Jire une 
atlresse dans laquelle clk déIIO)H;;li¡, comme 
amis et complices (le DUl1lo!lriez, Hri,s,;of, Ver

guiaud, Gliadet, Gensotlllé, etc., et dClnandait 
qll'Otl les frappat dn glaivc des lois.Apr¡·s de 

"i"es agitatiol1s, ('11 sells cOlltraires, les péti
tiollllaires re(:nrcllt les !w!Jtlt'llrs d(~ la spallcc; 

mais il flltdécJ;¡r('~ qll';\ ¡'aYCllÍr I'asselllblée Il'en

tClldrait plus c!'accnsation cOIlln~ ses mernDr<;s, 

!'t ({ue t()(!te déllollcial iUH de ce ~em'e s('l'ait 

déposée an comité de salllt public. 

La section de la Halle-au-Blé, qui (~tait l'urw 

des plus violentes, fit ulIe nouvelie pétition, 
sous la présidence de Marat, et r euvo)'a aux 

Jacobins, aux sectiollS et a la cornmllne, pour 
qu'elle rec,ut leur approbatioll , et qlH~, sanc
tionnéc aillsi par toutcs les 311torih\s de la ca
pitale, elle fút solellnellement préscntée par le 
maire Pache a la convention. Dans cette péti
tian, col portée de lieux en lieux, et uni vel'sel
lemcnt connlle, 011 disait qu'uuc p1rtie de la 
COllycntion était COrI'ompue, qu'ellc conspirait 
avec les accaparellrs, qll'elle était complice Jy 
Onmouriez, et qn'il t:1l1ait la remplacer par les 
suppléauts. Le 'J o avriJ, I;mdis qUl' edle pé-
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¡ilioll cil'clllait de s('c!.:on l'll sedi,'!), j','lioJl . 

IIldigné, dew:\l,)de la p;¡rolc pOllr tille lrlotiO!l 

d'ordn', ¡¡ s'{>lt~Y(" ;¡Yec HIlC' véhémence fluí ]1(' 

lui (~tait P;¡S ordinain', cnnlre 'les calol11nies 
don! 11;)(' p:il't i(' de la COllYt'lltioIl est l'objet, 
e!' il delllallde dI,,, llleSlll'eS de répression. Dan
Ion, au contraire, récbme une meutioll ho

llorable PIl favellr de la p(~titioIl qui se pn'~pare, 

Pétion, révolté, velll qll'on envoic "es :llItf'llrs 

:\11 tribullal l'é\'olllliol1llaire. Dalltoll l't~pond 

qll(~ de yrais Y¡'P"('SI'Il!;IIIIS, {orts de leur COIlS

ciellcc, He doivCllt [las craindrn 1:1 calomnie, 

qu'ejj(, es! illé\'itable dans lIne république, et 

qllP d'aillellrs (m n'a e!lcore lli repo\lssé lec; 

Autrichiells, ni fait une constitutioll, et <pie 

par canséquent il est douteux que la conven

lion ait méritt', des éloges. Il insiste cnsuite pOUl' 

qU'OIl cesse de s'occul)('r de querelles particu

liércs, et ponr que ceux qui se croient c;¡lomniés 
s'adressent aux triuunaux. On écarte donc la 

question; mais FOllfrede la ra melle, et 011 l' é
carte encare. Robespierre, passionllé pour les 
querelles persounelles, la reproduit de nOl1-

yealt, et demande a déchirer le voilc. On lni 

accorde la parole, et ii commellce contre les 
girolldjns la pllls anH~re, la plus atrocc diHa
matioll <¡IJ'il se fl'lt ellcore permis\'o r! J:.wt s'al'-

1';'t('r ;'¡ ce discOII1'S. <¡t,i IrtOIlIT~ COlllment h 
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COllduitc de ses eUlIemis se pcignait dans sa 
sombre intelligence *. 

Suivant luí, il existait au - dessous de la 
grande aristocratie, dépossédée en 1789, une 
aristocratie bourgeoise, aussi vanitellse et allssi 
despotique que la précédente, et dont les tra
hisons avaient suceédé a eeUes de la nobiesse. 
La franche révolution ne lui cOllvellait ras, et 
illui fallait 1111 roi avee la constitution de 179 r , 
pOUl' assurel' sa dominatiolJ. Les girolHlins en 
étaicnt les ehefs. Sous la lpgislative, ils s'étaielll 
emparés des ministt'~l'es par RolaIld, Claviere et 

Servan; apres les avoir perdus, ilsav<lientvoulu 
se veuger par le 20 j 1I iu; et a la veilJe du JO 

aoút, ils traitaieut avec la cour, et otIr<licnt la 
paix a cOlldition qu'on lcur rendrait le pon
voir. Le 10 aout meme, ils se contentaicnt de 
suspelldre le roi, n'<t.bolissaient pas la royauté, 
et llommaient un gouverueur au princc royal. 
Apres le 10 aout, ils s'empal'aÍcllt CllCOI'C des 
ministeres, et calomniaiellt la COlnmUlle pour 
ruiner son influence et s'assurer u!le domina
tion exclusive. La convelltion formée, ils ell
vahissaient les comités, coutinuaíent de ca
lomnier Paris, de préscnter cette "itle comme 

• Voyez la uot(· 4 it la fiu du VOIUIIH', :'t l;ulL1ellc 1I0tlS 

avous l'envoyt, (kjá uue foi5, et 'lui Jlcint le caraderc dt" 
noIH:~spicIT(, · 
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le foyer de tons les crimes, pervertissaient 
l' opinion publiqtie par le moyen de ICllrs 
journanx, et des SOTDmes immenses (lne Ro
lancl consacra;t a la distrihution des écrits le,· 
plus perfilles. EH jallvier, en6n, iIs s'oppo
saicIlt á la mort du tyrau, non par intéret 
pour S3 personne, rnaís par intéret pour la 
royauté. - « Cette faction, continllait Robes
pierrc; est seule cause de la gllcrre désastrcuse 
que !lons sontellons rnaintenant. Elle I'a voull1c 

pour nOLlS pxposcr a l'invasion ele r A 1ltriche, qu i 
promettait un cougl'és avec la constitution Loul' 
geoise de 179 r. Elle l'a clirigée ave e pcrfidie, 

el apres s'etre servie du traitre Lafayette, ellt' 
s'est scrvie depuis dn traltre Dumoul'iez, pour 
arriver au hut qu'ellc poursuit clepuis si Iong
temps. J)'ahord, elle a feint (l'étre hrouillée 
avec Dumouriez, mais la brouillerie n'était pas 
s¡"rieuse, cal' autrefois elle J'a porté au minis
tel'(~ pR.r GCllSOl1lH~ son ami, et elle luí a rail 

alloner síx millions de dppenses secretes. DlI
mouriez, s' entendant avec la faction, a sauvé 
les Prussíens dan s l' ArgOIme, tandis qu'il au
raít pu les anéantir. En Delgique, a la vérité, 
il a rem porlé une grande victoire , mais illlli fal

bit uu grand succes pour obtenir la confiancc 
publique, et des qu'il a en cette confiance, il 
('n a abusé de tOlltes les manieres. TI n'a pas 

n. 1" 
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envahi la Hollande, qu'il aurait pu occuper des 
la premiere campagnc; il a empcché la réunion 
a la France des pays conquis, et le comité di
plomatique, d'accord avec luí, n'a .·ien négligé 
pour écarter les députés belges qui deman
daient la réunion. Ces envoyés du pouvoir exé
cutif, que Dumouriez avait si mal traités parce 
qu'ils vexaient les Belges, ont tons été choisis 
par les girondins, et ils étaient convenl1S d'en
voyer des désorganisatel1l's contre lesq \lels on 
sévirait publiquement, pour déshollorel'\a cause 
républicaine. Dumouriez, apres avoir tardive
ment atta qué la Hollande, revjent ell Belgique, 
perd la bataille de Nerwinde, et e'est Miranda, 
l'ami de Pétion et sa créatnre, qui, par sa re
traite, décide la perte oe cette bataille. Du
mouriez se replie alors, et leve l' étendard de 
la révolte, au moment mf.lne ou la faction 
exeitait les sonlevements du royalisme dans 
l'Ouest.Tout était dOIlcpréparé pour ce momento 
Un ministre perfide avait étó placé á la gnerre 
ponr ceUe circoustance importante; le comité 
de súreté générale, composé de tous les giron
dins, excepté sept Ull huit députés fiddes qui 
n'y allaient pas, ce comit(~ llC faísait ríen pOUl' 
prévenir les dangers pubJics. AillSi rien ll'avait 
été négligé pom' le sucás de la conspiration, 
[\ fallait UTl roi, lIlais les géllérallx apparte-
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naient tous a Égalité. La famille Egalilé était 
rangée autour de Dumouriez; ses fils, sa fille, 
et jusqu'a l'illtrigante Sillery, se trouvaient au
pres de lui. DUl1Iouriez comme.nce par des ma
nifestes, et que dit-il? tout ce que les oratellrs 
et les écrivains de la faetion disaient a la tri
hune et dans les journaux : que la convention 
était composée de seélérats, a part une petite 
portion saine; que Paris était le foyer de tous 
les crimes; que les jacobins étaiellt des désor
ganisateurs qni répandaient le trollble et la 
guerre eivile, dc. » 

'reIle est la malliere dont Robespierre expli
que et la défection de Dl1mouriez, et l'oppo
sitio n des girondins. Apres avoir longuemcnt 
développé cet artificieux tissu de calonmies) iI 
propose d' envoyer au tribunal révollltionnairf' 
les complices de Dumollricz, tOllS les d'Orléans 
et leurs alllis. « Ql1ant aux députés Guadet, 
( Gensonné, Vergniaud, etc., ce serait, dit-il 
« avec une méchante ironie , un sacrilége que 
« d'accuser d'allssi honnetes gens, et sentant 
« mon impnissance a leur égard, je m'en re
« mcts a la sagesse de l'assemblée. ») 

Les tribllnes et la Montagne applaudirellt 
leur vertueux orateur. Les girondins étaient 
indignés de cet infame systeme, auquel une 
haine perlide avait autant de part qn'une dp-

10. 
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fiance naturellc de caractere ,cal' il y avait dalls 
ce discours un art singulier a rapprocllPr les 
faits, a prévcnir les objectioJls, et Robespierre 
avait montré dans cette Llche accusation plus 
de véritable talent que dans toutes ses décla
mations ordinaires. Vergniand s'élancc a la tI'i
hune, le camI' oppI'essé, et demande la paroJe 
avec tant de vivacité, d'instance, ue résoln
tion, qu'on la lui accorde, et que les tribunes 
et la :.\Iontagne finissent par la lui Iaisser sallS 
trouhle. Il oppose au discours médité de Ho
hespierrc uu discollI's improvis(~ avec la cha
leur du plus é!oquent ('1 <In plus innor,cnt des 
hommes. 

(e Il osera, dit-il, répondre it monsieur Robes
{( pierre, et il n'emploiera ni tcmps ni art ponr 
« répondre, cal' iln'a besoin que de son ame. 
ee Il ne parlera pas pour lui, ear il sait que 
(( dans les temps de révolution la li(~ des na
(( tions s'agite, et domine un instant les hom
te mes de bien, mais pour édaireI' la France. 
« Sa voix, qui plus d'un e fois a porté la ter
I( relll' dan s ce palais, d' oú elle a concouru it 
« précipiter la tyrannie, la portera aussi dans 
(1 l'ame des scélérats qui voudraient substitucr 
( leur propre tyrannie a ceBe de la royallté. » 

Alors il répoud, achaque inculpation dE" 
Kohespierrc, ce que chaclln ji IWlft répolldl'(' 
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d'apres la simpltT conl1aiSSallce des faits. Il a 
provoqué la déehéance par son discours de 
juillet. Un peu avant le 10 aout, doulallt du 
sueces de l'insuI'!'ection, He sachant me me pas 
si elle ;[urait lien, il a indiqué a un envoyé de 
la eour ce qu'elle devait faire pour se réeon
eiIier avee la nation et sauver la patrie. Le 10 

aOltt, il a siégé au bruit du canon, tandis que 
monsif'ur Robespierre était dans une cave. Il 
n'a pas faít prononcer la déchéance, paree que 
le combat étail. dOlltellx, et iI a proposé de 
llommer UlI gouverneur HU c1auphin, paree 
que, daIls le cas Otl. la royallté eltt été main
tenue, uIIe bonne édueation donnée au jellne 
prince assurait l'avenir de la Franee. Luí et ses 
amis Ollt fait déclarer la gllcrre, parce qu'elle 
l'était Mjil de hit, et qn'il valait mieux la dé
clarc!' ollvertemcnt, et se défcndre, que la 
soufí'rir sans la [aire. Lu i et ses amís ont été 

pOl'tés au ministere d dans les comités, par 
la voix pnhliqnc. Dans la cornmissioIl des 
villgt-un de l'assf'mblée législative, ils se sont 
opposés a ce qU'OIl quiu:\t París, et ils out pr~
paré les moyens que la FraIlce a déployés dans 
l'ArgolllJe. Dalls le comité de stlreté générale 
de la conv(,lltioll, ils out t:"availlé eOllstam

hlCllt, (;t á la faec de leurs colicgucs qui POll
vaicJlt a,>siqn ;'1 kurs tr~nanx. Lui, Robes-
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pierre, a déserté le comité et n'y a jamais pam. 
fls n'ont pas calomnié Paris, mais combattu 
les assassins qui nsurpaient le nom de Pari
siens, et déshonoraicnt París et la république. 
Lis 11' Ollt pas pervertí l' opin ion publique, cal' 
pour sa part illl'a pas écrit une seule Icttre, 
et ce que Roland a répandu est connn de tout 
le monde. Lui et ses amis ont demandé 1'ap
pel au peuple dans le proccs de 1,ouis XVI, 
parce qu'ils ne croyaient pas que dans une 
qllcstion aussi importante, OH put se passer de 
l'adhésion nationale. Pour Ini personncllement, 
ji connalt a peine DUlUouriez, et ne l'a vn que 
deux fois; la premiere á son retonr de l'Al'
gonne, la seconde a son retour de la Belgique; 
Illais Danton, Santerre, le voyaient, le félici
taient, le convraient de caresses, et le faisaient 
dlner tons les jours avec eux. Quant a Égalité, 
il ne le connalt pas davantagc. Les monta
gna1'ds seuls 1'ont connu et fréquellté; et, 101's
que les girondins l'attaquaient, les monta
gnards l'ont constamment défendu. Ainsi, que 
peut-on reprocher a tui et a ses ami s ? .. D'etre 
des meneurs, des in trigants ? Mais ils ne cou
rent ras les sections pour les agitcr; ils ne 
remplissent pas les tribnnes poul' arracher des 
déc1'ets par la terreur; ils n'ont jamais voulu 
laisser prendrl'les llIillistrcs dalls les assel1l-
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IMes dont ils étaient llli:!mbrcs. Des mo(lérés ;1 .. 

Mais ils ne l'étaient pas au 10 :lOtlt, lorsquc 
Robespierre et Marat se c:lchaient; il:; l'étaient 
en septembre, lorsqu'on assassillait les prison
niers et qu'oll pilJait le Garde~}Ieuble. 

« Vous savcz, dit en finissallt Vel'gniaud, si 
« j'ai dévoré en sileuce les amertumes dont on 
« m'abreuve depuis six mois, si j'ai su sacri
« fier a ma patrie les plus justes ressentiments; 
(l vous savez si, sous peine de lacheté, sous 
(e peine de m'avouer coupable, sons peine de 
« compromettre le peu de bien qll'il m'est en
« core permis de faire, j'éJ.Í pu me dispenser de 
( mettre dans tout leur jour les impostures et 
( la méchanccté de Robespierre. Puisse ectte 
( journée etre la dcrnicre que IlOUS perclioIls 
« en débats scandalenx l )) Vergniaud demande 
ensuite qu'on mande la scction de la Halle
au -n1é, et qu'on se fasse apporter ses re
gistres. 

Le talent de Vergniaud avait captivé jusqu'a 
ses ennemis. Sa bonne foi, sa touchantc élo
qnence, avaient intéressé et entralné la grande 
majorité de l'assemblée, et OIl lui prodiguait de 
tOlltes parts les plus vifs témoignages. Glladet 
demande la paroJe; mais a sa vue la Montagne 
silencieuse s'ébranle, et pOllsse des cris affreux. 
La séanee fut suspencl ue, et ce ne fnt que 1 .. 

"lO 
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12 que Guadet obtint a son tour la faculté de 
répondre a Robespierre, el il le fit de maniere 
a exciter les passiol1s bien plus vivement que 
Vergniaud. Personne, selon luí, n'avait cons
piré; mais les apparellces, s'il y en avait, 
étaientbien plus eoulre les monlagnards et 
les jacobins qlli avaient eu des relatiolls avec 
Dumouriez et Égalité, que contre les giron
diIlS qui étaient brouillés avec tous deux. «( Qui 
( était, s'écrie Guadet, qui était avec DlllIlOU

« rjez, aux Jacobins, aux spectacles? Votre 
«( Danton. )) - « Ah ~ tu m'accllses, s'écrie Dan
e( ton; tu ne cOllllais pas ma force! » 

La fin du discours de Guadet est remise au 
lendemain. Il continue a rejctcr tOllte cOIlspi
ration, s'il y en a une, sur les montagnards. 
lllit, en finissant, une adres se qui, comme 
ceHe de la Halle-au-Blé, était signée par Marat. 
Elle était des jacobins, et Marat l'avait signée 
cornme pr('siden t de la soeiété. Elle renfermait 
ces paroles que GlladEt lit a l'asscmbIée: e/
toyel¿s, armonS-llOUS ! La conlJ'e-révolutio/l est 
dan.>' le gouvernement, elle est dans le sein de 
la ca/U)entioll. Citoyens, marchon$-y, mal'
chans! 

( Oui, s' éerie :\Iarat de sa place, olli, mal'
e< chons! » A ce mot, l'assemblée se souleve, et 
demallde le décret d'accusatiolJ cOlltre Maral. 
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l)allton s'y oppose, en disant que des deux cotés 
de l'assemblée on paraissait d'aecord pour aecu
ser la famille d'Orléans, qu'il falIait donc l'ell
voyer devant les tribunaux, mais qu'on ne pon
vait aCCllser Marat pour un crÍ jeté au milieu 
d'une discllssion orageuse. On répond a Dan
tOl! que les d'Orléans ne doivent plus etre jugés 
a París, mais a Marseille. Il veut parler encore; 
mais, sans l'écouter, OIl donne la priorité au 
décret d'accusation coutre 1'lal'at, et Lacroix 
demande qu'il soit mis sur-le-champ en arres
tation. - « Puísque mes ennemis, s' écrie Marat, 
« out perdll toute pudeur, je demande uue 
« cllOse: le décret est fait pour exciter un 
( mOllvement; faites-moi done accompagnel' 
« par deux gendarmes aux Jacobins, pour que 
({ j'aille leur recommander la paix. » - Sans 
écollter ces ridicules boutades, ii est mis eH 
arrestation, et 011 ordonne la rédaetioIl de 
l'acte d'accl1satioll pour le lendemain a midi. 

Robespicrrc courut aux Jacobius exprimer 
son indignation, célébrer l' énenúe de Dantoll, 

L D 

la modération de Marat, et leur recommander 
d'etre calmes, afin qu'on ne pút pas dire que 
París s'était insurgé pour délivrer un jacobino 

Le lenclemain, l'acte d'accusation fut lu el 
app/'ouvé par l'assemblée, et I'accllsatioll, tal11 
de füís proposée cOlltl'cJlal'al, fut sérieusement 
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pOlll'SUiVíc dcvant le tribunal révolutionnaíl'l'. 
C'était le projet d'lllle pétitíon contre les 

girondins qui avait amené ces violentes expli
cations entre les deux cotés de l'assemblée; 
mais iI ne fut rien statué á cet égarcl, et OH ne 
pouvait rien statller en effet, pUiSqllC l'assem
blée n'avait pas la force d'arreter les mOllVC

ments qui produisaient les pétitions, On suivit 
avec activité le pl'ojet d'une adresse générale 
de toutes les sections, et on convint d'unc ré

dactioll uniforme; sur qllarante-trois sections, 
trentc-cinq y avaient adhéré; le conseiI géné
ral de la commune l'approllva, et le J 5 avril \C:S 
commissaires des trente - cinq sections, ayan! 
le maire Pache a lcur tete, s'étaicnt présentés 
a la barre, C'était en quelqne sorte le malli

feste par lequd la commune de Paris décla
rait ses intentions, et mena~ait de I'insurrec
tíon en cas ele refus. A insi elle a vait fait avallt 
le JO aolrt, ainsi elle hisail a la veille du 31 
mai. L'orateur ele la dépntatioll, Housselin, el! 
fit la lecture. A pres avoir l'ctracé la conduite 
criminelle d'un ccrtain nombre ele deputés, la 
pétition demandait leur expulsion (le la con
vention, et les énumérait l'un apres l'aulrl'. 
lis étaient vingt-deux: Brissot, Cuadct, Vpr

guiaud, Gensonné, Grange - Neuve, Bnzot, 
Barbal'Ollx. Salles, Birotf'au, Ponl('coulant, 



CONVENTION NATJO~AL}: (i793). 155 

Pétion, Lanjuinais, Valazé, Hardy, Louvet, 
Lehardy, Gorsas, Fauchet, Lanthénas, La
source, Va lady , ChamboIl. 

Les triLUI~es applaudissent a la lectllre de ces 
lJoms. Le président avertit les pétitionnaires 
q rre la loi les oblige a signer leut' pétition. Ils 
s' empresseIlt de le faire. Pache seul, essayant 
de pl'olonger sa neutralité, demeure en ar
riere. On lui demande sa siguaturc; il répond 
qu'il n' est pas du nombre des pétitionnaires, 
et qu'il a seulcment été chargé par le con
seil général de les accompagner. l\1ais voyallt 
qu'il ne peut pas recule!', il s'avance et signe la 
pétition. Les tribunes I'en récompcnsellt par 
de bruyants applaudissements. 

Boycr-Fonfrede se présente aussitOt a la tri
hune, et dit que si la modestie n'était pas un 
devoir, il demanderaít a etre ajollté a la glo
ríeuse liste des vingl-deux députés. La majo
rité de l'assemblée, saisie d'UIl mouvemellt 
généreux, s' écrie: (eQn' OH nons inscrive tous , 
tous ~)) Aussit6t on accourt aupres des vingt
deux députés, on lenr donne les témoignages 
les plus expressifs d'intéret, on les embrasse, 
et la discussion, intcrrompuc par eette scene, 
cst renvojée aux jours suivants. 

La di"cussion s'engage ú l'époque ílxée.Les 
,'eproches el les jllstifications rccommencent 
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entre les deux coté s de l'assemblée. Des dépulés 
du centre, profitant de quelques lettres écrites 
sur l'état des armées, proposent de s'oecuper 
des intérets gónérallx de la république, et de 
négliger les querelles partieuliéres. On y con
sent, mais le 18 une nouvelle p("tition cOlltre 
le coté droit ramene a eelle des trente-cillq 
sections. 011 dénonee en meme temps divers 
actes de la commune ; par l'un, elle se déclare 
en état continuel ele révolution; et par un 

autre, elle établit dans son sein un comité de 
correspondance avec toutes les Illunicipalités 
dn royaume. Depuis long-temps elle cherchait 
en effet a donner a son antorjtt~ tOllte locale 
un caraetere de généralité, qui lui permit de 
parler au Hom de la Franee, et de rivaliser 
d'autol'ité avee la eonvention. Le comité de 
l'1~:véché, dissolls de l'avis des jacobins, avait 
aussi en paur objet de Ilwltre París (~Il com
lIlUlácation avec les autl'es ,,¡lles; et rnaillte

nant la commune y voulait suppléer, en orga
uisant eette corresponclance chlJs son propre 
seín. Vergniaucl prend la parole, et attaquanl 
;:t la foís la pétition des trcllte-cillq sectioll~, 
les actes qn'oll impute a la commune, et les 
projets que sa conduite d(~Cl'lc, demande que 
la pétition soit déclan"c c,¡/ol1111iclISe, et que la 
JllUIlicipalit0 S()lt U'I1I/(' d'app0l'lc:' ses re glS-
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tres a l'assemblée ponr faire cOllnaitl'e les ar
retés qu'elle a pris. Ces propositions sont ad
mises, malg"é les trihnnes et le coté ganchf'. 
Dans ce moment, le coté droit,. soutenu par la 
Plaine, commeII(.;ait a emporter ton tes les dé
cisioIlS. Il avait fait Ilommer ponl' pl'ésident 
Lasource, l'un de ses membres les plus chauds; 
et il avait encore la majorité, c'est-a-dire la lé
galité, faible l'essource contre la force, et qui 
sert tout au plus a l'irl'itcr davantage. 

Les officiel's l1Hlllicipaux , mandés a la harre, 
viennell t hardirnent soumettre leurs registres 
des délibéraliüns, et sem blent attcndre l'appl'o
batioll de lelll's al'retés. Ces registres portaient, 
ID que le conseil génél'al se déclarait en état de 
révolution, tant que les subsistancesne seraien1 
ras assurées; 2° que le comité de correspon
dance aycc lcs qllarante-quatre mille mnnici
palités serait composé de l1cuf membrcs, et 
mis incessammcnt en activité; 3° que douzc 
mille exemplaires de la pétition contre h~s vingt
denx seraient imprimés et distribués pal' le 
comité de correspondance; 40 en fin , qlH~ le 
conseil général se regarclel'ait comme frappé 
IOl'squ'un de ses membres, ou bien un prési

dent, UII secrétairc de section OH de club, se
raientpourSlli'lis pour leurs opinions. Ce derniel' 
;lrf(~t(' avait été pris pOllr garantir lVIarat, qui 
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{~tait accusé ponr avoir signé, en qualité de 
président de section, une adresse séditicllse. 

La commune, comme on le voit, résistait 
pied a pied a l'assemblée, et sur chaqlle point 
débattu prenait une décision contraire a la 
sienne. S'agissait-il des subsistances, elle se 

cOllstituait en révolution, si les moycns vio
lents étaient rcfusés. S'agissait-il de Marat, clIp 

le couvrait de son égide. S'agissait-il des vingt
deux, elle en appelait aux quarante - guatre 
mille municipalités, et se mettait en corres pon
dance avec elles, pOlll' lenr demander en quel
que sorte des pon voirs généraux contre la COI1-

vention. L'opposition était complete sur tous 
les points, et de plus aceompagnée de prépa
ratifs d'insurreetion. 

A peine la leetnre des registres est-clle ache·
vée, que Hobespierre jeune demande aussitot 
les honneurs de la séallcc pOlIr les officiers mu
nieipaux. Le coté droit s'y oppose; la Plaine 
hésite, et dit gu'il serait peut-etre dangercnx 
de déconsidérer les magistrats aux yeux du 
peuple, en leur refusant un honneur banal 
qu'on ne refusait pas meme aux plus simples 
pétitionnaires. Au milieu de ces débats tumul
tueux, la séanec se prolonge jllsqu 'a onze lIeures 
du soir; le coté droit, la Plaine, se retirent, el 
cent quarallte-trois membres res1.ent seuls a 
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la Montagne pour admettre aux honneurs de 
la séance la municipalité parisienne. Dans le 
meme jour, déclarée calomniatrice , repoussée 
par la majorité, et admise seulement aux hon
neurs de la séance par la Montagne et les tri
bunes, elle devait ctre profondémellt irritée , 
et devenir le point de ralliement de tons ceux 
qui vOlllaient briser l'antorité de la convention. 

Marat avait été ellfln déféré an tribunal ré
volutionnaire, et ce fut l'énergie da coté droit, 
qui, en entralnant la Plaine, décida son accu
sation. Tout mOllvement d'énergie honore un 
par ti qui. lutte contrc un mouvement supé
rieur, mais háte sa chute. Les girondius, en 
poursuivant couragcusement Marat, n'avaient 
fait que lui préparer un triomphe. L'acte por
tait en substancc, que Marat ayant clans ses 
feuilles provoqué le meurtrc, le carnage, l' avío 
lissement et la dissolution de la convention 
nationale, et l'établissement d'un pouvoir des
tructcur de la liberté, il était décrété d'accu
sation, et déféré au tribunal révollltionnaire. 
Les j acobins , les cordeliers, tous les agi tateurs 
de París, s'étaient mis en mouvement pour ce 
philosophe austáe, formé, disaient-ils, par 
le mal/leal' el la médüatioll, joigllant á une 
allle de feu une grande saga cité , une pl'ofondc 
l'Ollllaúsance da CeRU!' 1zumain, et sachanl pé-
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nétrer les tl'aitres sur leur chal' de triomphe , 
dans le moment OU le stapide vulgairc les t'1l

censait encore! - Les traüres, s'écri;¡ient-ils. 
les tmitres passeront, el la ,.éjJUtatioll de Mara! 
commence! 

Quoique le tribunal révoll1tiolluaire ne fút 
pas composé alors comme ille fut plus taro. 
néanmoills Marat n'y pouvait etre cOlldamné. 
La discussion dura a peine quelques instants. 
L'accusé fllt absous a l'ullanimité , aux applau
dissements el'une fonle nombreusc accourtH' 
ponr assister a son j ugcmellt. C' était le 2{t avri!. 
Il est aussítot entouré par un cort{~gc llombrcux 
compasé de femmes, de sans-cnlottes a piques, 
et de détachements des sections armées. On se 
saisit de lui, et on se rend a la convention 
pour le replacer sur son siége de député. DeuA 
officiers munici pallx Ollvrent la marche. Marat. 
élevé sur les bras de quelqucs sapeurs , le frollt 
ceint (l'une couronllC de chcnc, est porté en 

triomphe au milieu de la salle. Un sapeur s(~ 

détache du cortégc, se préscnte a la barre et 

dit: (( Citoyen président, nous vous amenons 
(( le brave Marat. Marat a toujours été ['ami dll 
« peuple, et le peuple sera tonjours l'ami de 
( Marat! S'il fallt que la tete de l\1:ar'at tombe, 
«( la tete du sapeur tombera avaut la sienne. ) 
En disant ces mots, ]'horrihle pétitionnairl' 
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;'tgitait sa hacbe, et l(~s trilmnes applaudissaiellt 
avec un affreux tumulte. Il demande, pour le 
cortége, ];¡ pcrmissioll de défiler dans la salle. 

-(e Je vais cOllsul ter l'ass(,l1lbl{~e, répond le pr(~
sidcnt Lasource , consterné decctte scene hi
deuse.)) Mais on lW veut pas attendrc qu'il ait 
consuh(>, l'assemblée, et de toutes parts la fonje 
se précipite dans la salle. Des fernmes, des 

hommes, se répandellt dans l'enceintc, occu
pent les places vacan Les par le clépart des dé
putés, révoltés de ce spectacle. Marat arrivf' 
ennll, translllis dp mains en mains et con vcrt 
d'applaudissernents. Des bras des pétitionnai
res i] passc dalls ceux de ses collegnes de la 
l\Iontaglle, el OH l'emhrasse ayec les plus gran
<les démonstl'ations de joie. Il s'arrache enfin 
du milieu de ses collegllcs, court á la tribulle, 
f~t déclare allx législateurs <lu'il vient Ieur 
offl'ir 1lI1 COellr pllr, un HOll! justifié, et qu'il 
est pret á lIIourir pour d8fendre la liberté pt 

les droits dll pellplc, 

De nOllVeal1X llofllleurs l'atteudaicnt. aux Ja
cobills. Les fcmmes avaicnt préparé une grande 
<jllalltit<; de COllromws. Le président luí en offre 
1I11e. Un enfallt de quatre ans, rnonté sllr le bll· 
l'c:tu, 'lIi (~ll place IJlle alltre sur la U"te. ~Iarat 
{'carIe le,~ C()llrOIlUes avf'C 1111 dédain illsoleHt. 
.( Citoyells , s'écrip-t-il, illdigll(~ clf' VOlr une 

!Y. JI 
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( factioll Sct·lél'ate trabir la rópuhlitIUE', j';1I 

(( \'oldll la llt'~rnasquer, et ¡lIi melfl'e la co/'{/e 

j( au cou. Elle m'a r~sislé 1'11 me fl'appant d'tlll 

( décret d'accllsatioIl, Je slli<; sorti "ictorieux, 

l( La faetion est llumiliée, mai,.., n'est ras ócra

(( sée. Ne vous occupez point de déccl'ner des 

(( triomphes, défendf'z-VOllS (l'enthollsiasllle, 

«( Je dépose sllr le ollreall les deux eouronnes 

" que 1'011 viellt de m'offrir, et j'invite mrs 

(( eOllcitoyetls it altendl'e la {¡ti de ma earriel'c 

« ponr se déeider, )) 

D(~ llombrellx applandissements acellcillellt 

cdte impudente modcstic. Hohespierre {:tait 

présent a ce triomphe, dOllt il dédaignai[ s:ms 
doute le caraetere tl'Op poplllaire et trop baso 
(>pendant iI allait subir comme tont alltl'C 

la vanit<', dLl triomphateuI'. Les réjouissallces 

achevées, 011 se bflte de reven ir ;1 la disCllssiol1 
ordinairC', c'est-a-dirc allX mo)'ens de l)(lrg(~l' 

le gonvcl'nemeIlt, I't ¡J'CIl chasser les traltres, 

les rolandins, les brissoti IlS, etc." On pl'opose 

pour cela uc composer une liste des ernployés 

de toutes les administratiolls , et de désignel' 

ceux qui out méI'it¡~ leuI' renvoi, « Adressez

(( moí cette liste, <lit Mal'at, je férai le c\wix 

e( de ccux qu'il fallt l'eil\'oyel' Oll conservpr, el 

« je le signifierai aux ministres, )) Roh('spi(~rre 

fait une ob"el'Yation; iI dit qlle les ministres 
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,;ont presquc tOllS complic('s des coupables, 
qu'ils n'écoulerol1t pas la société, qu'il vaut 
miellX s'adl'(;';s('J' ;w comit{· de salut ¡JUhlie, 
placé par ~(:s fOllctiollS au-dessus dll cOllseil 
ex{;culif, el qlle d'aillenrs la société ne peut 
saIlS se compromettrc communigucr avec des 
ministres préval'icatellrs. « Ces raisons sont 
« frivolcs, répliqnc Marat avcc dédaín; un pa
« triote aussi pUl' que moi pourrait communi
« que!' avec le rliable,. je lI1'adresserai aux mi
«( llistres, ct je les sOlllrnerai de nOllS satisfaire 
« all norn de ia socidé. )) 

Une considération respectueuse entourait 
toujours le vertueux, l'éloquent Robespierre ; 
mais l'alldace, le cynisme insolent de Marat, 
étOImaient ct saisissaient toutes les tetes a1'
dentes. Sa hideuse familiarité lni attachait quel
qucs forts des halles, qui étaient flattés de cette 
inl;Ímité avcc l'am¿ du pelple, et qui étaient 
lout disposés a preter ú sa chéti ve personne le 
secou1's de leurs bras et de !eur inílnence dans 
les places publiques. 

La coIere de la Montagne provenait des 
ubstacles qu' elle rencontrait, mais ces obsta
eles ~taient bien plus granos encore dans les 
provillces qu'a Paris, et les contrariétés qu'al
laient éproltvf'I' SUI' leur route ses commissaires 
tnvoyés pOllr presser le recrutement, devaient 

11. 
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bj~nt;)tp()lISSCrSon initatioll au derllier tentlt' 

'foutes les provinces étaient parfaitcmellt dis
posées pour la révolutioll, lJIais tout,'s lle I'a

vaient pas embrasséc avec antall t c!'anleur , ct 

ne s'étaient pas signalées par all!allt d'exees 
(pIe la ville de Paris. Ce sont les ambi¡ioIlS oisi- t 

ves, les esprils ;¡nlents, les talents slIp(\ricurs, 

qni les premit~rs ~:eflgagelll dans les l'(:~volll

tions : une capitale en rellferme tOlljours beall

COl! JI P IlIs q \lC les provÍllcPS , p~lrce qu 'elle cst 1,· 
relldez-vuus de tO\lS les hommes qni, par i1H1,"
pcndallce OH ambition , abandollllcllt le sol, la 
professioIl et les traclitiolls de leurs pi~rcs. París 
devait done prodllire les plus graIl(ls J'(~volll

tiollnaires. Placée en outrc a pell de dislallCt~ 
<11'S frontien>s, lmt de tous les COllpS 11e I'ell

!lelilí, eette "ille avait COllrn phls de dangp,' 
qu'allcnne cité de la Fr:tJlct' : si("ge des alllo
rités, elle avaít. Vtl s'agitcr dans SOIl s(·ill !OIll<'S 

les grandes questiolls. Aillsi /(' dallgl'r, la dis

pute, 10ut s'était r{~llI1i pour prOllllire chez 
die l'ernportcment d les excps. Les provinccs, 
qlli n'étaicnt pas soumises aux rncnws GIIISes 

d'agitation, ;t\'aÍcnt vu ces exC(~s a\'cc effroi, 

el partage:uenl les sClltimcllt" du clJIL' ¡(roit l't 

de /a Plaine. J\I(~C()lltelltI'S Sl1rtollt des ITait(~

mentsessuy('s par ICllrs (kplll¡"S, clle~ croyaícut 
voir dans la capilale, outre J'exag(']'ation 1'6vo-



CONV~:N'flOX N ,\TJO~Ar.E "'7~)3). 

i ti tiollllaire, I'allloi tion de dOlllillcr la France , 

comme Honre dOl1lÍnait les pl'ovinces couquises. 

Tellt's ("taÍellt les dispositioIlS de la masse calme, 

.i.ndustriellsc, modért>c, á l'égard des révolu

tÍonllair('s de París. Cepcmlant ces disposÍtions 

étaieut plus ou ll10ins prononcées suivallt les 

circollstatlCes locales. ClJaque province, cbaque 
cil(~ avai! <1us,,,i ses révulutjollllaires empur

tés, paree qll'en tous li('ux se trollvent des 

psprits avelltllrellx, des caracteres ardeJlls. 

Presquc tOllS les IltllllllleS de cene es pece s'¡'~

taient eluparés des Illllllicipalités, t't ils avaienl 

profité pour ceja du reuollvellelllt'Ilt géutTal 

des autorítés, on]onné par la législative arres 
le 10 aoút. La masse inactive et ll10dérée cede 

toujours le pas aux plus emprcssés, et il était 
naturcl que les individus les plus violcuts S'CIlJ

parasscnt df's fonclÍolls nmllicipales, les plus 
dif{jci/es 11(: [oll[es, el (lui t'xigpaieut le plus 

dt~' zde et ¡j'activité. Lt's citoyens paisibles, 
qui forment le grand Ilolllbre, s'étaient retirés 

tlalls les sectlolls, Olt ils allaicnt dOJlnel' qllel

qucfois lelll's votes, el exercer len rs droits ei "i

queso Les fonctions départemelltales a vaÍell t ét¡; 

cOllfért'cs aux not<tbles les plus riches et les plus 

consid('n;s, et par cela merne les moillS actifs 

el les 11IOillS éllcl'giqltes des hOlTlmes. Ainsi 

!t1!lS le:1 dJ~Uld~, réyulntiollllaires t'>laiellt retran-



166 lLEVOLUTION FIIAN\:AISJ. 

cbés daus les municipalités, talluis que la maSSi' 

moyellne et riche occupait les sections et les 
fonclioJls départementales. 

La COI III n mH~ de París, scntall t ectte positioll, 
avait voulu se mettre ell (,ol'reSpollJance avec 
toutes [es municipalités. Mais, cornrne on l'a 
Vil, elle ell avait été empechée par la COH V~~J1-

tion. La société-mere des jacobins y avait sup
pIé? par sa propre correspollllaIlce, el la re
lation (lui ll'avait pas pu s'établir encore ele 
municipalité a mUllicipalité, cxistait de club a 
club, ce qui revellait a peu pr(~s au meruc, cal' 
[es memes homrnes qlli délib{~raicnt dans les 
clubs jaeohins allaient agir (~llSilitc dalls le:> 

conseils généraux des communes. Ainsi tont le 
partí jacobin de la Frallce , réuui dans les rnu
nicipalités et dans les clubs, correspoIHlaut 
d'llI1 bouL du territoilit' a l'autre, se trouvait 
en pl'ésence de la lIlasse moyellne, masse im
mense, rnais divisée dalls une Illllltitude Je 
sections, u' exer<;ant pas de fOIlctiollS actives, 
He correspolldant \las de ville en ville, formant 
(;a et la quelques clubs mooérés, et se réunis
sallt quclquefois dans les sections ou dans les 
conseils de département pOllr donner un vote 
incertain et timide. 

C'est cette JifJérel1ce de positioll qlli pou
vait fa1re espéreraux révolutionllairps de <1(1-
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Hlillvr la Illasse (}(" la popnlatiOll. ecUe masse 

admettait la rppllbljq\1(~, mais la vOllbit pUl'e 
d'f~xct\s, el da!ls le momclIl die avait encore 

t'avalltage dalls toutes les provillces. Depuis 
que l('s lIIuuicipalítés, al'llIées d'une police ter
rible, ayant la faculté de [aire des visites do

miciliaires, de rechercher les étr:lngers, de 
d6¡anner les sllspects, pOllvaiellt VeXt~r il1lpll

H('mellt les citoyens paisibles, les sections 

:1vaient essayé de réagir, t't elles s 'étaicllt ré· 

lIuies pUlir en impuser a\lx ltlunicipalités. Dans 
presquc toutes les villes de Frailee, elles 
J.\ aicll! pl'i~ un pel! de courage, elles étaienl 
en armes, résistaient aux Hlunicipalités, s'éle
vaieut l"lmlre leur police- inquisitoriale, SOll

¡cnaient le cuté droit, et réclamaient avee lui 

l' ordrc, la paix, le respcct des prrsol1 Iles el 

des propl'iél{'s. Les Illullicipalitt,s et les clubs 
jacobins d(~IlI;¡lldaieJll, al! cOlltraire, de 110U

velles meSlll'l~S de police, et rillstitlltion de 
tribullallx !'evulLLLiollllaires dall~ les départe
ments. Dan:; Cel'tailles villc~ ou était prt\t a eH 

venir aux mains pOUl' ces ({uestions. Cepell

dau' les sectiolls étaient si fortes par le 1J0m

bre, r¡n'elles dOlllinaient I'énergic de" 1l11lllici

palitt~s. Les députés Illontagual'ds, 1~II\OJ(;S 

pOli!' presser le recl'lll('Il}('llt el ralliuler le zelp 
nJvoiutlulluaire, s'cffl'ayail'lIt de t'dtc l'P:-,is·· 
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tance, d remplissaient París de leul's alarmes. 
Telle (~tait la situation de presque tonte la 

France, et la maniere dont die <"tait partagt'e, 

La lutte se montrai t plus OH llloÍns vive, et les 
partís pllls ou moius menal.;ants, se/on la po~ 

sitio n et les dallgers de ehaql1e "iUe, L~l ou 
les dangers de la révolution paraissaient plus 
grands, les jacobills étaient plus portés a ern
ployer des UJoyens violents, et par conséquent 
la masse modért'e plus disposée a ¡enr résister, 

l\Iais ce qui exaspl'rait SUl'tout les passioIls ré
volutionnaires, c'étaÍt le d:mger des trahisolls 
il1térÍcures, plus cncore que le d;lllger de la 
guerre étrangere. AillSi, sur la frontiere d!¡ 

Nord, menaeée par les armées ennemies, et 
peu travaillée par l'intrigue, OH était assez 
d'aecord; les esprits se r('~lmissaient dans le 

V~ll de la défells~ commune, et les eommis
saires ellvoy('S depuís Lille jusq1'l'a Lyoll, 
avaient fait a la convention des rapports assez 

satisfaisants. Mais a Lyon) ou des menées sc
cn~tes concouraient avec la position géogra
phique et militair!' de eette viHe pour y rendre 
le p{'ril plus granel, on avait vn s'élevf'r des 
orages aussi terribles qlle cellX de París. Par sa 
positioIl a I'Est, et par son voisinagc du Pit"/llOut, 
LyOll avait toujOUI'S fjxé les regareis dI' la COIl

tre-révolution,La prellli{~J'e éHl igl'a t iOIl de TIII'¡ 11. 



voulllt y opércr un mOllvement eJl 1790, et y 
cllvoyer mémc u 11 prince frarH;ais. Mirabeau en 
¡¡yait aussí lH'ojeté un a sa maniere. Depuis 
que la gr:lI1de únigratioll s'ét:üt transportée a 
Cohlelllz, 1111 agent a»aít été laissé en Suisse 
pOilI:-correspondre avec Lyon, et par Lyon ayec 
le calflp de Jallós et les fallatiques du ~1idi. Ces 
lIlellées provoquCrcnt une réaction de jacobi
Ilisme, et les royalistes firent llaltre a LYOll 
des mOlltagnards. CClIx-ci occupaiellt un club 
app(~lé club celltral, et composé des el1voyés 
d(~ 10us les clubs de qnartier. A lenl' tete se 
tl'Ollvait un }Jiémontais qU'UIlC illquÍl~tude na
turelle avait entralné de pays en pays, et fixé 
enfill :\ Lyon, ou il avalt dú a son arJeur ré
volutiollnaire J'etre nommé sllccessivemenl 
officier mnnicipal, et président du tribulIal 
civil. Son 110m était Clzulier. II tenaíl dans le 
duh cel/tl'al III1 langage qui, cltez 1 PS jacobills 
de París, l'aurait bit accuser par Marat de 
telldl'e au bouleversemeut, et d'étre paJé par 
l'étranger. Outre ce club, les montagnards 
lyoIluais avaient toute la municipalité, exccpté 
1(, maire Niviere, ami et disciple de RoJalld, 

d chef a Lyoll dll partí girolldill. Fatigué de 
tant cl'or~lFes, Niviére avait commc Pétioll 
dOl1llé sa déInissioll, l'l COllllllC I\',tioll il avait 

(':té a lIssi n"éJ!l par les scctiollS, plus pu issallte:-
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H plus éncl'giqlles a Lyon que dalls tOIl! ie 
n'st(~ de la Fnlllce. Sur OllZC mille vutants, 

IICUí' lUille avaient obligé Nivit'I"C ;'1 n'prcIHlre 

la mairie; lllais il s'('tait délllis de llollvcall, el 

ectte foís la mUlIicipalité mOIlt;lgllal'dc avait 

i'eussi a se complétcr en IlOllllllall! 1111 llIairc 

dc son ehoix. A ecHe oecasion on eu (~lait VCIHI 

;mx mains; la jeunesse di's sectiolls ;¡vait chass('· 

Chalier du club ccntral, et (h'~vast(~ la salle oú 

il exhalait son fallatisme. Le départcment ef

frayé avait appelé des commissain~s de la COll

venti011, quí, en se prollOll<;,allt d'aboJ'd con

fre les secliolls, puis COlltl'(~ les ('\.('t~S d(~ la 

commUlle, déplurenl a tous les p:utis, se {¡rcu! 

dénoncer par les jacohins et rappclcr par la 
cOllventioll. Leur tache s'était bOl'llée a récol1l

pellSt~r le club central, a l'affilier aux jacobins, 

t't., en lui conscrvant S011 <'~nergi(', a le d<"li
vrer de quelqu('s lIlcmLrcs trop impm's. AII 
mois de ¡¡lai, j'irritatioll ('tait arriVt'c al! pllls 

haut degré. D'un cúté, la COlllll1l1fW, composée 
entiercmellt de jacohills, ct le club central 
présid<,~ par Chalier, tlcmandait'nt pOllr T ,yOIl 

un tribunal révolutiollnaire 1 et prolllcnaient 
sur les piares publiques UIlt: gllillotinc envo,vée 

de París, d qll'Utl exposait ~H1X reganls pu
blics pOli!' cffl'aycl' les l!'a/[res d !es ari:;locl'a

tes, etc,: de l'all'f re cúU", les scc! IOHS ('lJ annec, 
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daicnt pretes a rpprimer la J1lullicipalit{·, el;{ 
empl;cher l'ótablisscmcllt dn :-allglallt tribunal 
que les girondins n'avaiellt pu éparguer il la 
capitaJe. Dans cet état de dIOses, les agcllts 
secrets du J'(J)alísm(~, répalldlls a Lyon, attell
daiellt le momellt favorable pon!' profiter de 
l'jlJ(ligllaLioll des Lyonnais, prete a éclater. 

Dalls tout le reste <lll Midi jUSqU'il Marseille, 
l'esprit républicain J1lodéré régnait d'une ma
niere plus égale, et les gi rOllclins possédaiellt 
l'attachement général de la contréc. Marseilk 
jalollsait la suprématie de París, (~tait irritéc 
des outrages [;úts a son députt~ chéri, Barha
rOl1X, et preLc ;'¡ se soulever contre la conven
tíon, si on attaquait la représentation nalio
nale. Quoique riche, elle ])' était pas sitllée 
d'une maniere favorable pour les contre-n'·vo
llltionnail'es du dehors, cal' elle ne tOllchait 
qu'á l'Italic, oú rien ne se tramait, et son port 
ll'intéressait pas les Anglais comme celui de 
TOlllon. Les menées secretes n"y avaient done 
pas autant effarouché les esprits qu'a Lyou et 
París, et la lllUnicipalíté, faible, et menacée, 
etait pres d'etre destituée par les sectiolls 
ton tes- pnissantes. Le dépllté MOlse-Bayle, as
scz mal ref:ll, avait trouvé la bcanconp d'ar
deur po u!' le recrutement, IlJaIS un r!{'YOlH:

rncut abso!u ponr la Giroude 
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A partir du Hhune, et de rEst a l'Oue&t JUS· 

ql¡'aux bords de rOcéall, cÍuquante OH soixaute 
départements manifcstaieut les tllemes clispo

sitiollS. A Bonleaux cnfill, r IIl1aIlilll i té était 

complete. La, les sections, la 1Ill1l1icipalité, le 

club principal, tout le moude était d'accord 

pour combattre la violcllce montagllarJe ct 
liOur sOllteuir cette glorieusc dé¡Hltatioll de la 
Cirollde, a laqlLelle ou était si fiel' d'avoir 

donllé le jour. Le partí contraire n'avait trouvé 
d'asile (lue dans une seule sectioll, el pal'tout 

aillellrs il se trollvait impuíssallt el cOlldarnllé 

au silence. Hordeaux !le delIlandait lli taxe, ni 

denrées, ni tribullal J'é\'olutiollllaire, et pré
parait a la foís des pétitions contrc la COffi

mune ele Paris, ct des bataillolls pour le scrvicC' 

de la républi(l'lC. 

l\Iais le IOllg des cotes de l'Od'all, en tirallt 
de la Gírondc ;t la LoÍl'e, et de la L()Íre aux 

bOllches de la Sl'Íne, se pn:sentaieut des opi

Jlions bien différentcs et des dallgers bien plus 

grands. Lit, l'implacable Montagnc Be renCUll

trait pas seulemellt paur obstac1e le républi
canisrnc cLément C't génércllx def, girondills, 

mais le royalisme constitutiollIlel oe K!), <l'lÍ 

repollssait la répllblique comme illégalp, el le 
fallalismc ¡]ps femps !i'ochux, Cjlli éfaÍt arnH~ 

cOlltrc la révululioll de 93, couLre la révoluLi()lI 
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dI' S~), \'t qui lW rcconnaissait l[lI<~ J'antGri!{~ 

lernporelle d('s ch,\tcallx, el l'alltorit( "piri
tucHe des {~glis('s, 

Dans la Normanclic, et particu Jierement a 
HOl/CIl, c¡ui ell étai! la principalc ville, 0I1 avait 

YOll{' tllI gl'and al tachement a Louis XVI, et la 

constitution de 1790 avait rélllli tOllS les vccux 
fln'on formai! ponr la libert{~ et pOl1r le In'me. 
lkpllis l'abolitiolt de la royal/té (~l de la COllS

titlltion dt~ J 790, c'est-;l-dil'c ¡/epllis le 10 aoút , 
ill'{~gllait en Norlllalldie Ull silf'llce improba
teur et mell:i(,'allt. La Bl'etaglle offl'ait des dis
positiolls cflcore plus hostiles, et le pcnplc y 
était dominé par I'influcnce des prctres et des 
seignellrs. Plus prt~s des rives de la Loire, cet 

attachClTll'llt allait jl1squ'a l'insurrectioll , el 

cufin sur la rivc gauche de ce fleuve, dalls le 
Bocagc, le Lorollx, la Yendt'e, l'illsurl'cct iOIl 
{¡ait cOlllpli,te, et de grandes :lJ'Ill¡"es de dix 

et villgt mille hOllllncs teIlaient la campagne. 

C'est ici le lieu de faire contlaitre ce pays 
sillgulier, couvert d'Ulll~ populatioll si obsli
lIée, si héro'ique, si malheureuse , et si fatale a 
la l"l':lllce, qu'dk lllalHlua perdre par 1IJH~ fll

IIt'stc div('I'sioll, el {JoIIL dIe aggrava It's IIlallX 

('11 inilanl all dCl'lli('1' poill1. la dictatllrf' d'vo
llltiollllail'i'. 

Sur les rll'lI~ l'ivl'~ ,1t' la Luin', le pellpk :t\'aít 
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conscrH:~ UI1 granel attachenlf'nt pOLlr SOIl an
cieulle manicre tI' etre, et particnlierement pour 
ses pretl'es et ponr son cnlte. Lorsquc, par 
feffet de la constitution civilc, les membres dlt 
clergé se trouvcrent partagés, Iln váitable 
schisme s' établit. Les curés qui rdilsa ien t el e 
se soumcttre á la nouvelle circonscripl ion 
des églíscs, et de preter sermcnt, furent pré
férés par le pcuple; el lorsque, déposséllés de 
leurs cures, i ls fllrí'nt obligés de se retirer, les 
paysans les suivirent dans les bois, et se regar
dcrent comme perséclltés eux nt leur culle. 
lis se réunirent par petites bandes, poursuivi
rent les curés constitutionnels comme intrlls, 
et commirent les plus graves exces a leur égard. 
Dans la Bretagnc, al1X cllvirous de Reunes, il 
Y eut des révo!tes plus gb1éralcs et plus im
posantes, qui avaíent pour c~lIlse la cherté des 
subsistances, et la mcuacc de détrllire le culte, 
contcnue dans ces p:lroles de Cambon : Ceux 
qili VOUdf'Ollt la messe la paieront. Cepcndant 
le gouvernement était parvenu a réprimer ces 
mouvcments p:lrtiels de la rive droite de la 
Loire, et il n'avait a redouter que Icul' COlll

munication avec la riye g"allche, oú s'était for-
e 

mée la grande illsurrectioIl. 
Gest p:l/'ticllliercll1cnt sur cctle rive gallche, 

d:ms l'Anjoll, leilas el le hall! ]JOitOlI, <Ju'avait 
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t'·da h'· la CmwlIs(' gl1('rl'(~ de la V(,lId{~('. C'était 

la pal'tie de la Frailee {J!'I le telllps avait le Illoins 

láil selliil' SOll illílw'llee, d le lllOillS altÓ'é les 

ancienll(,~; IlIWllrs. Le réginw féodal s'y était 

cmprcillt d'lI11 caractére tout patriarcal, <'t la 

n;vol11tioll, ioiu dp produire une réforme lltile 

dans n' pays, y :lYait hlessé les plus doU('es 

habitlldes, et Y fut re~ue comUle Ulle perst'CU

tiOll. Le l~()cage et le Mal'ais composcllt UIl 

pays singulíel', qu'i! fallt dt"crire pOllr {~lÍrt' 

compl'élldre les IlHClll'S et r('sJlt"ce de soci(,t{~ 

(lui s'y {'Iaicnt (JI'Il]('~CS, J-:n pat'ta/lt de Xantes 

ct SaulIlllr, et ('/1 s'étclH!ant dellUis la Loire 

.illsqll'aux Sables d'Olorme, LlH;on, FOlltenay 

et Niort, OH trouve UIl sol iuégal, ondul:mt, 

coupó de ravins, et traversé el'ulIe multitnde dI' 

hajes, qui serveut de cll)lure achaque champ, 

('t c¡ui Ollt fait appeler cette cOlltróe le Boca{j'e. 

EIl se rappl'ochallt de la mer, le t('rrain s'abaisse, 

se tcrrnille en marai:; salallts ,et se tn)[l ve cou p{' 

partout d'lIlle lmdtitudp de petits canallX, qui 

en rendent l'acces presque il1lpossible. Cesl ce 
qn'on a appclé le Marais. Les seuls produits 

abondallts dans ce pays sont les patllrages, et 
par cOllséquCllt les bestiaux. Les paysaus y 

clIltivaiellt selllcmcnt la qllalltité de blé raé
('(~ssail'(:, i, 1('01' consollunat ion, et se s(~rvaiellt 

d1l pl'oduil de lel1J'~ tl'Oupeallx C0U1111f' moyen 
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d\';chang(~. On sait qne rien n'est plus simple 
qtW les populatiolls vivant de ce genre d'ill
dllstrie. Peu de grandes viHes s'étaieul formées 
<falls ces contrées; 011 n'y trouvait que de gros 
bOllrgs de deux a trois mille ames. Elltre les 
deux grandes routes qui conduiscllf l'tllle de' 
TOllrs á POÍtiers, el l'autre de Nantes á la Ho
chelle, s' étend un espace de trente lieues de lar
genr, Ol! il n'y avait alors que des chemins de 
traverse, abolltissant a des vil!ages el a des ha
meaux. Les IpITes t'taiellt divisées en UIle lllul

titude de peLiles mélairies de ciu({ ú six cents 
francs de revcnu, confiées chacune a une sClIlc 
famille, quí partageait avec le maitre de la terre 
le prodllit des Lesliaux. Par eette divisioll dn 
ferrnage, les seigneurs avaient a traiter avec 
cllaque famille, et entl'etcnaient avcc toutcs 
des rapports continucls \'t facilcs. J~a vie la plus 
simple régllait clans les clltücaux: OH s'y livrait 
á la chassc a causc de l'abondancc dll gibicr; 
les seigllcurs et les paysans la bisaient en C0111-

ll1UIl) et tons étaielll célebres par leur adresse 

et leur viglleuf. Les pretres, d'llne grande Pll
reté de mo:;urs, y exer<;,aieJlt UIl llliJlistere tout 
patcrnel. La l'iclwsse n'avait lli corrompll ¡cut' 
caractere, ni jH'o\'()(llH'~ la critirJlle sur Icut' 
compte. 011 slIbissait l',lIlloI'ité dll s .. igrH~llr, Oll 

croyait les parolcs dlt curl~, parce qu'iI J1'~ avall 
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"i oppn:ssioll, ni scal\(lale .. \V:llll que l'hllma

Hité se jettc dalls la route de lrt eivilisatioll, iL 
ya pour elle Ulle (~poque de simplicité, d'igllO

ranee el d e pun~té, au miliea de laquelle on 
voudrait rart'{\ter, si son SOl't n'était pas de 
marcher a tl':lvers h~ mal vel'S tous les genrps 
de perft~ctiollnemellt. 

Lorsque la révollltion, si bienfaisante ail
leurs, atteigllit ce pays avec son nivcau de fer, 
eHe y causa un trouble profond. II aurait faH'l 
CJu'elle s'y modifiat, mais e'était impossíble. 
Ceux qui l'ont accusée de IlC pas s'adapter aux 
local ¡tés, de ne pas varier a,"ec elles, n'ont pas 
compás rimpossibilité des exceptions et la né
cessité d'une regle uniforme et absolue dans 
les gralllles réfonnes sociales. 011 ne savait 
done, an milieu de ces cam pagnes, presque 
ríen de la révolntion; on savait seulement ce 
que l(' m6coutentemcnt des seigneurs et des 
curés en avait appris au pClIple. Quoique les 
droits féodaux fussent abolís, on nI' cessa pas 
de les payer. Jl fallut se réunir, llommer des 
maires; on le fit, et on pria les seigneul's de 
l'etl"e. Mais lorsque la destitution des prt'tres 
flon assermentés priva les paysans des cmés 

qui jOllissaicllt de leur connancc , ils flll'f'tlt fOl't 
il'l'ités, et, com me dans la Bretagne, ils COll-

1'1Irent dalls les hois, et allérrut ;1 de grandes 
[\, l~ 
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distances assister allx ct>rt>llwnies du l'nltl:' , 

SPlJl véritable a lE'urs yenx. j)ps ce 1lI01lH'lIl ulJe 

bain8 violente s 'aU u ma daus les anws, et les 
prelres n'oublicreut ríen pOllr l'excitr'r davan

tage. Lp 10 aout rejNa dans leurs t('I'I'<:'S quel

qlles nobles poitevins; lE'?, J jallvÍer lE''i révolta _ 
et its commllni({'H~l'ell t tenl' jlHlignatioll a Ij

tour d'eux. Cep('ndallt ils ne cOllspirerent pas, 

eomme 011 I'a cru; mais les clispositiollS COIl

uues du pays illspil'prent a des ]¡ommcs qw 
lui étaient étrangcl's, des projets de conspira

tíon. Il s'cn était tramé HU ('11 Bretaglle, mais 

aueun dans le Bocage; il u'y availlaaucllll plan 

arre té ; on s'y laissait pousser a bout. Enfin la 

levée des trois cent mille hommes excita aH 

moi!; de mars une insurrectioIl générale. Al! 
fond, pea importait aux paysans dll Ras-Poiton 

ce qui se faÍsait en Frallce; mais la dispersioll 
rle ¡PUl' cli'rgé, pt slIrtoll! l'oI¡ligatio/l de Sf' 

remire aux annéc:s, les f'xaspéra. DallS rancie), 

régime, le COlltingent <lu pays n'était fourIll 

que par ceux que leur inquiétude naturellp 

portait a quitter la tene natale; mais aujour

rl'hui la loi les frappait ton s , qm'ls que fussenl 
leurs goúts personnels. Obligés de prendrC' lf'S 

armes, ils préférérent se baltre contre la l'é
publique que pOllr e¡]('. Pl't'squt' P!I mérne 

temps, e-psl-a-díre au COJl1l11f'nCCIlH'llt dI' marso 
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/(' tirage fllt l'occasion tI'lIne révolte dans le
haut Bocage et dans le Marais. Le T o mars, JI' 

tirage devait avoir lif'u il Saint- Florent , pres 
(l'Anccnis en A njoll: l{~s jcunes gens s'y rf'fu

"érf'nt. La garde WHllut les y ohliger: le com
mandant militaire fit poínter une pÍóce et tirer 
~ur les mntins. lIs s'élancérent aJors avec leul's 
hatons, s'emparercnt de la piece, désaJ'mereut 
la gardc, et furf'nt ceDendant assez étol1nés de 

,~ , 
leur tém{~rité. Ln voiturier. nOlllmé Catheli-
lJean, homme trés - cOllsidéré dans les campa
~nes, trés·hraye. 1I'Ps'jwJ'suasif, quitta sa fermt' 
a ('tte nOllyelle, accollrul au milieu d'eux. les 
rallia, leur rendit le cOllrage, et donna quelque 
consistance ~ll'insurrection en sachant la main
tenir. Le jour meme il voulnt attaquer un po~t(' 
r{~publicain, composp ele quatl'c-villgts homnws 
Les paysans le sllivirellt aye(' Jeurs bAtolls el 

lelll's fusils. Apres (j!le pn:m ¡ere décharge, don t 
chaque coup pol'tait paree qu'ils /'taiellt grande; 
til'eurs, ils s't'lallcerellt sur 1(, postr~, le dt"sar

merent, et se rendirent maitJ'ps de la position. 
T ,e lendemain, Cathelineau se porta sur Cllf~llIi l
lé, ('t l'enleva encare. malgré deux Cí'nt.o, répl!
hlícains et trois pieces df' callOll. Un garde-eln;;se 
du ehúteau de 1Iau)evri¡'r, nonll1)l; Stnftlet, pi 

unicune paYs:lI\ du yillage d(~ Ch:-mzeall. :1Y:1icnl 

réulIi ,1,' Iell!' ,'<')1(' 1I1ll' trolljH' de paYSalls. iI.~ 

I .) 
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Vinl'enl se joindre ~t CaLla'linean. q\li osa COl]· 

c('\oir le projet d'altaquer Chollct, la ville 1:t 
pLls cOllsiclérable du pays, chef-·lien de district, 

d gardée pal' cinC{ CCllts républicains, Len!' ma 
niere de cOlllbattre fut la mt'mc. Profit:mt des 
haies, des inégalités du terraiu, i [s en fOUl't>
rent le bataillon enncmi, et se mirent ~t tirailler 
a eouvert et ~ coup súr, A prés avolr é!mlll k 
les répllblicains par ce fell terrible, ils protl
tácnt <lu premier moment d'hésitation <plÍ SP 

manifesta pal'mi eux , 5' élanccrcnt en pOllssanl 

de gran:ls cris, renversercllt ICllrs rangs, le!' 

désarmel'ent, et les assommercllt ayec lelll's 

ha.tons. Telle fut depuis toute leur tactique 
militaire; la nature la leur avait indiquée, el 

c'était la mieux adaptt>e au pays, Les troupes 
qn'ils attaquaient, rangt~Cs en ligne et a décot1-
vert, recevaient UJI fpu auquel iI len!' ,"tait 
impossible de répondrc, parec (Ju'elles lll' 

ponvaiellt ni faire usage de leur artilleri(', lli 
marcher á la baionllette cOlltre des enncmis 
dispersés, Dans cette situatioll, si elles n'étaient 
pas vieillies a la guerre, elles deyaient etre 
bientot ébranlées par un feu si continu, et si 
.iuste, que jamais les fenx réguliers des tl'Ollpf'S 

de ligue 1) 'out pll l' égalf'l'. Lorsqu' elles yoyaient 
Sl1rtout fontlre sur elles ces furicllx, pOllssant 

df' grallds Cl'i5, il lem était difficil!' dI:' IH:' pa,> 
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<Iutimidel' el ele lIe ras se laiss('r ['ompl'l'. Alol's 
elles étaieut perdues, cal' la fuite, si bcile aux 
gens llll pays, étai t il)Jpraticable pour la tl'OUpl' 

de ligne. 11 aurait. dOlle fallu lcs soldats les plus 
illtrépides puur lutter coutre tallt de désavaJl
tagtjs, el ceux qui dans le premier 1l10mellt 

furellt opposés aux rebelles, étaient des gardes 
lIatioll:lUX de nouvelle levée, qll'on prellait 

<Ians les uonrgs, pl'csquc tous tres· I'épllbli
caíns, et que leur zeh~ cOllduisait pOlll' la Prt'· 
miere fois au combato 

La trulJpe YÍctorÍcusc de Cathclilll'au elltra 

dOllc dalls Chollet, s'empara de toutcs les armes 

t{ll'cllc y trollva, et fit des cartouches avcc les 
gargollsses des callons. Cest toujours ainsi que 

les Vendéens sc sont procuré des munitíolls. 
Leurs défaitcs HC donnaient rien a l'cullemi, 
paree qll'ils n'avaient rien qu'ull fusil OH UIl 

l¡;ttO/l qu'ils eJllportaicllt a Lravers les challlps, 
et chaqlle victoirc 1cuI' va1aiL toujours 1I11 ma

tériel de guerre cOIlsidérable. Les insurgés, 
victorieux, célébrerent lellr sucees avec rargellt 

qu'ils trouverenl, el eusuite brúlerenl tOIlS les 
papiers des administrations, dans lesquelles 

ils voyaient un instrllment de lyratlllie.lls n'u· 

Lrt~l'cllt ensuÍte dans 1eurs villages et dalls 1eurs 

fennes, qu'ils I1e vOlllai~1t1 jatnais Cjuiltcl' pOLI t' 

IOllg-temps. 
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¡~IlL: autre ré\'oltc bien pllls gt'lJ¡"ntle eL\ al! 

éclau'> dans le l\farais et le départemellt de la 
\ clHléc. A ?lbcbccuut et ;, ChalLllls, ¡l' n:l'l'U

tement fu t !'occasiOll ti' UIlSOU ióycmellt Hui

VCl·SCl. Un llUlmnt" GaSl(¡ll, ¡')('l'l'(¡I!¡¡j,'l'. tua HU . , 
ofJJciel', prit sou IIlIiforme, St: nat a 1:1 ("'le át.:o. 

m{~colltenb, el s'cmpara oc Ctlallans, pUl .... dI: 

~,lachec()111, 'Jil sa lT:JUlw bl'fd<l toas les papiers 
des administratlulls, el CUlllllllt d(~s lll:1SSaCres 

dOlít 1(' Hocag(~ ;¡'avait pas dom¡{: l'cxemplE~. 

T¡'(lis ccnU; ré[JIIl;lic,ilis {llfcut fÚ:itilés par 

haHdes de \iugl d trclite. ¡ ,é!;; ins'll'gés 1(;,; fai
s:livnt confesser d'abord, el !es couduisaicllt 

ensuite an bord d' une fosse, ;1 coté de laq uelle 

ils les fusillaient pour lJ'avoil' pas la peine de 

les ensevelir. N antes envoya sur-le-champ quel

ques cents bommes a Saillt-Philibert; rnais, ap

prCllant qu'iI y avait ou mOllvemcut ;{ Savenay. 

",!le rappela ses IToupes, et les illStlrgés de :\la
checoul reslprent mahl'es dll P;¡ys cOllqllis. 

Dans le départeruell t de la Ven dée, e' est-á

dire vers le micli eh théatre de cette guerre, 

J'insurrectioll prit encore plus de consí" tan ce. 

Les gardes nationales de FOlltenay, sorties 

pour maJ'cber sur Chantonnay, fllrent n']loll:-i

sées et battucs. Chantonnay fui pillr". Le gér¡{Tal 

Verteuil, <fui comrnandai t la Ollzi(~me di\'i~ion 

militairc, en ap¡ncnaut eette défai!e, ellvoya le 
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gl'uú'al IVlan:é avec dOllze Cc!lIts IWllllllt~S, pal'
lie de Il'uupes de JjgllC, partie de garetes llatio

lIale~. J .es rcb('llt~s, rencontrés a Saint-VincE'ut, 

furt'I1L re]>oLlssés. Le générall\Iai'cé cut le temps 
d'ajollkr ('!lcore a sa petite armée douze cents 
/¡OIlJIIICS <'l Ilell f pieces de cauoII. En rnarchallt 

.,tU' Salllt-Fulgent, il rem:ulllt'a de nouveau les 

VCIHICt'IlS dallS un fond, el s'arTt~ta pOlIr réta

blir 1111 pont ti u'ils a vaieul detl'uit. V é'I'S les 

quatre l1(:1Il'es d'aprt's midi. le ,8 mars. les 

\ e!HIpens. jlI'l'nJ.lll l'illitiative, viurent l'atta

quer. Pruiitaut ellClJi'e des J.Yalltages du sol, 
lis COUlllH'IlCel'L'llt a tiraillel' avec teur supério

"ité ordillail'e, cl'l'1Il>l'ent pen Ú peu I'année 
l'épublicaille, !"loIlllée de ce feu si rnenrtriE'l', 

d l'éduiln ~l l'impuissauce (l'atteiIldre Ull eH

nellli, cacll(~, dispet'sé dalls lous les replis du 
ICI'l'ailt. Enflll ils I'assaillireul, l'épaudíreut le 

désoJ'dre dalls ses rallgs, et o.;'<:'mpart-rent de 
i'arlille¡·je, des TlllllliliollS et des armes que les 
'-joldals jetaiellt en se retirallt, pOIll' t:tre plus 
légers dans lellr fuite. 

Ces :mn.:es, plus pl'onoltccs dans le dépar

I e rIlP 11 I de la Vendée proprement dil:, valurent 
dUX illsllrgés If' ltom de Yelldéells, qu'ils COll

sel'V(~rellt depuis, qnoique la glle/'re hit bIen 

plus active hurs ti\' la \ !'Illlt;t'. '.t',o.; hl'igandage:o 
~'omllJl~ d;tll" k ~Ln'"i~ It'llI' lil'ell! dnrtlll'l' 1(' 



Hom de brigands, quoique le plus gralld Hom

bre ne méritat pas ce titre. L'insllrrection s'é
tendait dans le Marais, dcpuis les envÍrons de 
~alltes jl1squ'aux Sables, et dans l'Anjou et le 
Poitou, jusqu'allx environs de Vihiers et de 
Parthenay. La cause des succés des Yendéens 
était dans le pays, dans sa configuratíon, dans 
leur adresse et leur couragc a profiter de ces 
avantages naturels, enfin dans l'inexpérience et 
l'imprudente ardeur des troupes républícaines, 
(lui, levéf's a la bate, vCllaient les attaquer 
précipitamment, et leur procurer ainsi des vic
toires, et tout ce qui en est la suite, c'est-a
díre des munitions, de la conflance el du COLl

rage. 

La paque avait ramené tOllS les insurgés 
dans leurs demeures, d'ou ils ne consentaient 
jamaís a s'éloigner long-tell1ps. La gllelTe était 
pour eux une espece de chasse- de quelques 
jours; ils y portaient <In pain pOllr k telllps 

néeessaire, et revenaient ensuite enflarnmer 
leurs voisins par leurs récits. Il y ent des ren
dez-vous donnés ponr le mois d'avril. L'insur
rection fut alors générale, et s'étendit Sil!' 

toute la surface du pays. On ponrrait COIIJ

prendre ce théatre de la guerre dans une lignc 
qui, en partant de!\antes, passeraít par POI'

nie, l'ik de NoióllOlIliers, les SahJes, LlII,'OIl, 
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FOlltcnay, Niort, Parthenay, el reviendrait par 
Airvalllt, Thouars, Doué et Saíllt-Florent jlls
qu'a la Loirr. L'illsurrection, cOlDlllellcée par 
Jes hommcs qllí n'étaicnt supérieurs au:x 
paysans qu'ils commandaient que par leurs 
qllalités naturelles, fut continuée bientot par 
des hommes J'un rang sllpéricur. Les paysans 
aIlerent clans les ehateaux, et forcerent les 
nobles a se meltre a leur tete. Tout le JVlarais 
vOlllut etre eommandé par Charette. II ¿tait 
d'une famille d'armateurs de Nalltes; iI avait 
serví daus la marine, Olt il était devenu lieute
nant de vaisseau, et a la paíx iI s'était retiré 
dans un chatea u appartenant a un oncle, oú 
il passait sa vie a chasser. D'une complexion 
faible et délicate, il semblait peu prop1'e aux 
fatigucs de la glle1're; mais, vivallt c1ans les 
hois, ou il passait des mois cntie1's, couchallt 
il ter1'e avec les chasseurs, il s'était renfo1'cé, 
avait acquis une parfaite habituele du pays, et 
s'était fait connaitrc de tous les paysans par 
son aclresse et son cotlrage. 11 hésita J'abord 
a accepter le commandement, en faisant sentir 
anx insurgés les dangcrs ele l'entrcprise. Ce
pendant i 1 se renclit a leu1's instan ces , et en 
lcur laissant commcttre tous les exces, iI les 
compromít et les cllgagea i1'révocablement a 
SOIl se1'vice. Habile, 1'1ISÓ, d'UIl caracterc dur 
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el d'tllle opiníatreté indumptable, il devlut k 
plus terrible des chefs vCllcléells. Tout le Marais 
lui obéissait, et avec qnillze et c¡uelquefois 

vingt mille hornrnes, il mella~'ait les Sables et 
Nantes. A peine hmt son 1l101lllc flll-il rélllli, 

llu'il s'cmpara de l'ile de Noirllloutiers, ¡le im

portante dOllt ii pouvait faire sa place de guerre, 
et son point de COIIullllItÍcation avec les :\11-

glais. 
nalls le Bocage, les paysans s 'adressprent i.t 

'MM. de BOllchamps, d'Elbée, de Lal'Ochcjac
l{uelein, et les arrachereut de lellrs clli1teaux 

pour les mettrc a lcur tetc. 1\1. de BOllcbamps 
avait autrefois servi SOtlS M. de SuflreJl, étai l 
devenu ún oHicier habite, et réunissait a uue 
grande intrépidité un caractere noble el élev('. 
11 commanclait tous les révoltés de I'Alljou el 

des bords de la Loire. ~I. d'Elbéc avait serví 

aussi, et joignait a une dévotiull exccssive 
un cal'actcl'e obstiIlé, et \lIle grande intdligence 
de ce genre de guerreo C'étút dans le moment 
le chef le plus accl'édité de ectte partie du Bo

cage. 11 cornmaudait les paroisses aulour de 
Chollet el de Beaupréau. Cathelilleau t:t Stofflet 
gaI'd(~rellt lenr cot11mandement dú a la COII

fiallce qu.'ils avaient inspirét~, et se réunirent 
a 1\11\1, de BOllchal1lps el d'Elbt'T, p01l1' mar
cher sur Bre:istlÍl't~, 01', se lrouvail. le g<.;néral 
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QUt~tilleau. CehIi-ci avait faít eulever du cha
icau de Clissoll la Üuuille oe Lesclll'c epl'il 
SOllp\~OIlIlait de cOllspiratioll, et la détenait á 
13re5sui1'e. Hemi de Larochejacquelein, jeune 
gelltilholllll1e au!refüis enrolé dans la garde 
!In roi, et mainteuaut retiré dans le Bocage, 
se trouvait á Clisson chez son cousin de Les
cure. JI s'évada, sauleva les Auhiers, aú il 
était né, et tautes les paroisses autanr de Clá
tillon. IL se joiguit ensuitc aux autres chefs, 
et ayec eux forca le géuéral Quétineall á s'é
loigner de Brcssuire. }J. de Lescul'e fllt alors 
délivn; avec sa famille. C'était un jeulle homme 
de L1ge de He"ri Lal'ochejacquelein. Il était 
calme, pruclellt, d'une b1'avoure fl'Oide mais 
inébranlable, et jaignait a ces qualités un rare 
esprit de justice. Ilenri, san cOl/sin, avait une 
1>1'a\'o111'e hél'olque et souvent emportée; il 

('tait bouillant et généreux. j\1. de Lescure se 

mit alors a la tete de ses paysaIls, quí vinrent 

se réuuir a lui, ct tous ensemble se rasscm
blerent a Bressuire pour marcher sur Thouars. 
Les femmes de tous les chefs distribuaient des 
cocareles et eles drapeaux; 011 s'exaltait par des 
challts, on marchait comme a une croisacle. 
I;arlllée lIC tl'alnait point avec elle de bagages; 
les pay:,alls, flui He voulaiellt jamais rester long. 

-t.'mps absellis, portaiellt avec eux le pain né-
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cessail'c a la dllrée de ehaque expédiliolJ, el .. 

dalls lcs ea~ cxtraordinaires, les paroisses avcl'
tíes préparaíent des vivres ponr cenx quí el! 
manquaient. ·eette arméc se composait d'en
viron trente mille hommcs, el fllt appclée la 
grande armée royale et catholiquc. Elle faisait 
faee a AlIgers, Saumur, Doué , Thouars et Par-o 
thcuay. Entre cctte armée et ecHe dll Marais, 
commandée par Charette, se trouvaient divcrs 
rassemblcments intermédiaires, dont le princi
pal, sous les ordres de M. de Royrand, pouvaít 
s'élever a dix on donze mille hommcs. 

Le granel rasscmblcment cOllllllanrlé par 
MM. de Bonchamps, ¡J'Elbée, dc LcscUl'c, de 

I~aroehejaequelein, Cathelineau, Stofflct, arriva 
dC'v<lnt Thouars le 3 maí, et se prépara a 1'at
taquer des le 4 all matin. II fal!ait trav('l'ser le 

Thollé, qui entoure la víllc de Thouars presqut' 
de toutes parts. Le général Qllétineau flt dé
fendrc les passages. Les Vendéeus CallOJlllel'ellt 
quclqne temps avce l'artillerie qu'ils avaienl 
prísc aux républicaillS, et tiraillerenl: sur la 
rive avec leur SllCC(~S accoutumé. ~L de Lescul'(' 
voulallt alol's déci(ler le passage, s'avauee all 

wilíeu des baIles, clont son habit t'st criblé, 
cl Ile peut enlraiIlf'1' qll'UIl seul paysall.Mais 
Lal'ocltejac(luelein accourt, ses gells le SlliV('IlI: 

UlI passe )e pOllt, el: les républicaius sont 1'('-
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f()ulés dans la place. 11 {'allait pr:lliqucr ulle 
brl~che, mais on l1lanquait des mOjens néces
saires. HeIlI'i de Larochcjacqllclein se fait élevcr 
sur les épallles de ses soldats, 'et cammence a 
atteindl'c les I'cmparts. M. d'Elhée attaque vi
goureusement de son coté, et Qllét"ineau, ne 
pOllvant I'ésister, cansent a se rendre ponr évi
ter des malheurs a la ville. Les Vendéens, gr.ke 
a leurs chefs, se conduisirent avec modél'ation; 
aucull exces ne fut commis envers les habi
tanls, et Oll se cOlltenta de brúler l'al'bre de 
la lihertó et les papiers des aclministratiolls. 
Le génércllx Lescure rendit a Quétineau les 
égards qu'il en avait re<;llS pendant sa déten
tion a Bres:mire, et vOlllut l'engager a res ter 
dans l'armée vendéenne, pour le soustraireanx 
sévérités du gonvernement, qui, ne lui tellant 
ras compte de l'impossibilité de la résistallce, 
le pUIIirait pCllt-etre de s'etrc rendll. Quétineau 
l'cfusa générmlsement, et voulllt l'elourner aux 
ré¡mblicains ponr demande!' des juges. 

-0::;--
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Lcvp(' d'l\Iw al'ml;'! pal'isit'nlle de 12 millc hOJl1mcs; cm 

prllllt force; nOllvell('s nlC'SlIres l'l;\'ollltionnaires conln' 

les SlI'ipcctS. - Effervesccnce croissantt' de!> ja('(lbill~ ;', 

la slIite des trOllbles des départcllwlltS. - ClIstint' C'. 

llomlllé ~('lJéral Cll chef de l'a1'111 ';c' dll Xord. - ''lcell 

'iations et m('1J.1C("; des jacollills; "iolente llltte des d('Il.', 

('(>ti's d,' la COllYf'ntio!l. - Formation d'une commi,,

,ion de douzc mel1lbres , destinée i1 examiner les actes 

de la comnHIIlC. -- Asscmhll'c insunectiollncllc it la 

mairic. lHotions et complots contre la majol'iti! de la 

convclltion et ('outr", la "ie des dépUlés girondins; 

mémcs projets dans le club des Cort\eliers. - La con 

H'Iltion prCll(! dcs lllesures pour sa súret,·,. - Arrcsta

tioH dllé]wrl. Sl1hstitllt ti" pl'OCllrclII' de la COlllllll1l11'. 

- P..titiolls illljwricw;cs d.! b (,()II11111IllC. TUl111llte et 

,celle,; de d,'scJl'drc, dalls tUlIles les sel'lÍons. -- }:"éuC' 

ments principaus des 2R, ::>9 et 30 mili 1793. Dernien' 
lutte des montagllards el des girondins. - JOUl'llt'f'S dH 

31 mai et du 2 juin. Détails et circonstanees de l'in
'mrrectioll dite du 3I mai. - Vingt-ueuf repréSl'nt<lnh 

girondins sout mis en arrestatiou, - Caractl'rc el ,,'

,nltai,; politi(ll1e, {k, eelte jourJJóe. Cou!, d'wil Sl1l' l., 
marche el" la rC\-nllltioll. J u¡,;cl1H'nt SlIr le, siromlill' 
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eonrant avcc ceUes venues <llI Nord, fflll :tIl-

11011\,aiellt les rcvers de Dampicrre, avec cell('s 
vcnnes du l\1idi, qui portaient ({ll(~ les Espagnols 
devenaicnt mena<;~mts sur les Pyrénées, avee 
tons les renscignemellts arrivallt de plusieuJ's 
provinces, ou se manifestaíenl les dispositions 
les lIIoins favorables, ces nouvelles répandi
rent la plus grande fermentation. Plusieurs 
départements voisins de la Venrlée, en appre
Bant le s!1cces des il1surgés , se erureut auto
risés a envoycr des troupcs pour les eombattre. 
Le clépartcmcnt de I'~Tóralllt leva six lIlillions 
et six mille hommes, et ellvoya 1Il1e adresse aa 
peuple de París, ponr l'engagcr a en faire au
tant, J ... a convention , encourageant cet ellthou
siasme, approllva la concluite du département 
de I'Hérault, et autorisa par la toutes les com
munes de Franee a faire des actes de sOllvcrai
neté, en levant des homm(~s et de l'argent. 

La commllnc de París ne resta point en ar
riere, Elle prétendait que c'était au pellple 
parisien a sauver la Franee, el elle se hata de 
pronver SOl! úle, et de déployel' son autorité 
en orgallisant une al'mée. Elle arreta qlle, d'a
pres l' approbation solellnelle dOllnee par la 
COl/fJentiolZ á la conduite dll départernent de 
/'Hémult, il serait levé dal\s l'enccinte de París 
Hne' armée d(' t!ot!z(' millp ]¡OJllIlH'S, p()ur mar-
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cher contl'c la Vendée. A l'exemple de la con
vention, la commune choisit dans le cOllseiL 
généraL des commissaires pour accompagnel' 
eette armée. Ces dOllze mille hommes devaient 
etre pris datls les compagnies des sections ar
m~es, et sur chaquc compagnie de cent vingt
six i[ devait en partir quatorze. Suivant la cou
turne révolutionnaire, une espece de pouvoir 
dictatorial était laissé au cmnité réyolutionnaire 
de chaque section, pour désigner les hommes 
dont le rlépart était sujet a moÍns d'inconvé
nients.-« En cOllséquellce, disait l'arreté de la 
commllne, tous les commis non mariés de tous 
les bureaux existant a Paris, excepté les chefs 
et sous-chefs, les clercs de notaires et d'avoués; 
les commis de banquiers et de négociants, 
les gar<,{ons marchands, les gar<:;ons de bu
reallX, etc .... pourront etre requis d'apres les 
proportions ci·apri's: surdellx, il ell partira uu; 
sur trois, r!eux; sur quatre, deux; sur cinq, 
trois; sur six, trois; sur sept, qllatre; sur 
huit, quatre; et ainsi (!c suite. Ceux des comlllis 
des hureaux qlli partiront conserveront leurs 
plaees, et le tiers de leurs appointements. NlIl 
lIe pourra rcfuser de partir. Les citoyens req uis 
fcront COllllaltre :tll comitt"> de lenr section ce 
quí manqne á lenr éCJlIÍpement, ct iI Y sera 
pourvll sUI·-le-champ. Ils se réuniront imrué-

lY. 13 
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diatemellt apres pOllr 110mmcr leurs oHicÍC'/'s, 
,'t se rendront tout de snitl:' a leu /'5 ordres,)) 

Mais ce n'était pas tont que de lever une a1'
mée, et (le la former aussi vjolemment, jI fal
¡ait poul'voir aux dépenses de son entrelicn; 
et pour cela, il fut convellU de s"adresser aux 

riehes. Les riehe!> , disait-on, ne youlaiclIt ríen 

faire pour la défense du pays et de la ré\'o
¡ ution; ils Yivaiellt dalls une heureuse oisiveté, 

et laissaient au peuple le soin de versel' son 
sang pour la patrie; il fallait les obliger a con
tríbuer au moins de ICllrs richcsses au salut 
commun. Pour cela, on imagilla un emprulJt 
forcé, fourni par les citoycus de París, SIlÍ vanl 

la quotité de leurs revenus. Depuis le revenu 
de mille francs jusqu'it celui (le einquante 
mille, ils dcyaient fournir une somme propor
tionnelle qni s' élcvait depuis tnmte franes j llS

qu'a vingt mille. 'fous ceux dont le revenll 
dépassait cinquantc millf' franes deyaient s'en 

réserver trente miHe, et abandollner tout le 
reste. Les meubles et immeubles de cellX qui 

n'auraient point satisfait a eette patriotique 
contribution, devaient etre saisis et vendns a 
la réquisition des comités révolutionnaires, el 

leurs personnes regardées comme sllspectes. 
De tcIles mesures, qui atteignaienl toutes 

¡P.~ elasses, soit en s'adressallt allx pel'sonnes 
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pour les obligel' a pl'endre les armes, soit en 
s'adressant allx fortuncs pour les faire contri
buer, devaient ~prouver une forte résistance 
claus les seetions. On a déjit vü qu'il existait 
entre elles des divísíons, et qu'elles étaiellt 
plus 011 ll10ins agitées suivant la proportioll 
dans laquelle s'y trouvait le bas peuple. Daus 
quelqlles-unes, et notamment eelles des Quinze
Villgts, des Gravillier::, de la Halle-all-nIé, on 
eléclal'a qu' on ne partirait pas tant qu'il reste
raít a París des fédérés et des troupes soldées, 
lesqllelles servaient, disait-on, de gardes-du
COl'pS á la eonvention. Celles-ei résistaient par 
esprit ele jacoLinisme, mais beaucoup d'autres 
résístaient pour une cause eontraire. La popu
latíon des clcrcs, eles commis, des garl(ons de 
boutique, reparut dans les sections, et montra 
une forte opposition aux deux arrctés de la 
commune. Les ancieJls servíteurs de I'aristo
cratíe en fuite , qui contribuaient beaucoup a 
agiter París, se réUllirent a eux; on se rassem
bla clans les rues et sur les place s publiques, 
on cría ti bas les jacobins! ti bas la i11ontagne! 
et les memes obstacles que le systeme révolll
tionnaíre rencontrait dans les provinees, ¡11es 
rencontra cette [ois ,{ París" 

Ce fut alors un crí général eontre l'aristocra
tie des seetions. :Marat dit que MM. les épiciers, 

13. 



19G ra:VOLUTlON ¡"RA '>CA 1sr. 

les procureurs, les eommis, conspirai(~lIl aveC' 
'1M. dll coté droit, et avec MM, les riches, 
pOlll' combattre la révolutioll; qu'il fa11ait lt>:; 

arreter tous comme Sllspects, et les réduire i-I 
la classe des sans·culottes, en nc pos lfUI' lais
sallt de quoi se COllvril' le derrie,'e, 

Chaumette, procureur de la com11l1l11C, {il 

un long discours oú ii déplora les malheurs de 
la patrie, provenant, disait-il, de la pel'fidiC' 
eles gouverllants, de l'égo'isme des riches, de 

o e 

rignoranee du peuple, de la fatigue et du dé-
goút de beaueou[J de cÍtoyells pour la chose 
publique. 11 pro posa done pt tit alT(~ter fln'on 
demanderait a la convention des lllOyens d'ins
truction publique, des moyens de "ainere l'é·· 
gOlsme des riches, et de venir au secoul'S des 
pauvres; qu'on formerait lIne assemblée COITI· 

po~ée des présidents des cümités révolution
naires des sections, et des d{>¡JUtés de tous les 
corps adlllillistratifs; que celte asscmblée se 
réuuirait les dimandlf's ct jeudis a la communc, 
ponr aviser aux dangers de la chose publique; 
qu'enfin OIl inviterait tous les bons citoyens a 
se remIre dans les assemblées de sectioll, pour 
y faire prévaloir le patriotisme. 

Danton, toujours prompt il trOl!ver des res
sources dalls les mOHlellls difficiles, imagina 
de composer deux al'lIlées de ~alls-culottes, 
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dout l'une marcherait sur la Vemlée, tandis 
que l'autre resterait dans Paris pour coutcnir 
I'arlstocl'atie; de les solder toutes deux aux 
dépens des riches; et enfin, pour s'assllrcr la 
lIIajorité dan s les sections, il propasa de payel' 
les citOYCllS qui perdraient ]ellr temps pour 
assister a leurs séances. Robespierre, emprun
tallt les idées de Danton, les développa aux 
Jacobins, et propasa en outre de former de 
lIouvelles classes de suspects, de nc plus les 
borner aux ci-clcvaut nobles, OH pretres OH fi
nancÍcrs, mais il tOl/S les citoyeus qui avaieut 
de quelque llI<tllitTe fait preuve d'incivisme; 
de les enfermer j usqu' a la paix; d' accélérer eu
core l'action du tribunal révolutionnaire, et 
de contre-balancer par de nouveallx moyells 
dc comml1nication reffet des mal/vais joumaux. 
Avec toutes ces ressources, on pouvait, disait
¡J, sallS mO}ell il1égal, sans violation des loÍs, 
résister an coté droit ct a ses machinations. 

Toutes les idées se dirigeaient donc vers UlI 

hut, qni était d'armer le pellple, d'en placer 
lIne partie au dedans, d'en porter une antrc 

an deftol's; de l'équiper aux frais des riches, 
de le faire 111t~me assister a leurs dépens ;', 
tOlltcs les asst'mblées déJibéralltes; d' ellft'rmel' 
lo(\s les ellllemis dc la révolutioIl sous le HUIll 

d!' swpl'cIJ, bien plus largement détini qu\1 
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ne l'avait été jusqu'ici ; d'établir entre la COI1l

mune et les sections un moyen de correspon
dallce, et pour cela de créer une nOllvelle as
semblée révolutionnaire quí prit des moyens 
nouveaux de salut, c'est-a-dire l'insurrectioll. 
L'assemblée de l'Éveché, précédemmellt dís
soute, et maintenant renouvelée, sur la pro
position de Chaumette, et avec un caractere 
bien plus imposant, était évidemmcnt desti
néc a ce but. 

Du 8 an 10 maí, des nouvelIes alarmantes 
se succedcnt. Dampierre a été tué a l'arméc 
du Nord. Dans I'intérieur, les provÍnces COIl

tinuent de se révolter. La Normandie tOllt en
tiere semble prete a se joindre a la Bretagnc. 
Les insurgés de la Vendée se sont avancés de 
Thouars vers Loudllll et l\1ontrellíl, ont pris 
ces denx villes, et ont ainsí presque atteint 
les bords de la Loire. Les Anglais déuarquallt 
sur les cotes de la Bretagne \'ont, dit-OII, se 
joíndre a eux et attaquer la république an 
creur. Des citoyens de Bordeaux, indignés des 
accl1sations portées contre leurs députés, et 
montrant l'attitude la plus mena<{ante, out 
désarmé une sect10n ou s'étaient retirés les 
jacobins. A Marseille, les sectioIls sonten plcinc 
insurrectioIl. Révoltées des exces commis sous 
11' prétexte du désal'mcment des SlIspects, elles 
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se sont réunies, out Jestitué la commUlle, 
transporté ses pouvoirs a un comité, dit co
mité central des seetions, et institué un tri· 
bunal populaire, pour reehercher les autellrs 
des IlH'Urtrcs et des pilIages. A pres s'etre uinsi 
conduites dans leur cité, elles ont envayé des 
députés aux sectians de la ville d' Aix, et s' ef
forcent de propager lenr exemple clans tout 
le département. Ne respectant lllcmc pas les 
commissaires de la conventíon, elles out saisi 
leurs papiers et les ont sommés de se retire!'. 
A Lyon, le désordre est aussi grave. Les COl'pS 

administrutifs unis aux jaeobins ayant ordonné, 
.1 fimitation de París, une levée de six millions 
el de six mille hommes, ayant en outre vonltl 
exécuter le désarmement des suspecls, et il1s
titucr un tribunal révolutionnaire, les sections 
se sont révoltées, et sont pretes a en venir aux 
mains avee la eOlOmune. Ainsi, tandis que l'ell
uemi a vanee vel'S le Nonl, l'insurl'ecLioll partallt 
de la Bretagne et de la Vendée, et soutenue par 
les Anglais, peut faire le tour de la Frallce par 
Bordeaux, llonen, Nantes, JYlarseille et Lyon. 
Ces nouvelles arrivant l'une apres l'alltre clans 
fes pace tle deux OH trois jours? dtl I? au 15 
ll1ai, {Ollt naitl'e les plus sinistres présages dalls 

l'eSj)ril des montagnards et des iacobins. Le~ 
'- " 

prupositiüns déja f~litt'S se rellüllVcllellt cllcorc 
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avec plus de fureur; 011 vent que tous les gar
t;OIlS des cafés et d€s traiteurs, que tous le~ 
domestiques partent sur-le-champ; que les so
ciétés populaires marchent tout entieres; que 
des commissaires de l'assemblée se rendent 
<lu5sit6t dans les sectÍons pour les décidcr a 
fournir leur contingcnt ; que trente mille hOll1-

mes partent en poste dans les voitures de luxe; 
que les riches contribuent sans délai et don
nent le dixicme de lcur fortune; que les sus
pects soient cnferm{~s et gardés en otage; que 
la conduite des ministres soit (~xamillée; que 
le comité de salut pllLlic soit charg(~ d(~ d·di-· 
gel' une instruction pour les citoycns dOllt 1'0-
piníon est égarée; que toute affai.re civile cesse, 
que l'activité des tribunaux civils soit sllspen
dlle, que les spectacles sOlent fermés, que le 
tocsín SOllue, et que le canon d'alal'me soit 
tiré. 

Danton, pour apporter que1que aSSllranCl: 

au milieu de ce trouble gónéral, fait deux re
marques: la premiere, e' est que la crainte de 
dégarnir París des bons citoyens qui sont né
cessaires a sa súreté, ne doit ras empecher le 
recrutement, cal' iI restera toujollrs a París 
cent cínquante mille hommes, prets ,1 se lever, 
et a exterrn i ne 1" les aristocrates qui oseraient 
.,;'y O1Olltl"l'r; la seconde, c'est que l'agitatioll 
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des guerres civiles, loin d'etre un sujet d'es
poír, doit etre au contrairc un sujet de ter
reur po nI' les ennemis extér.ieurs. « ::\Iontes
« quieu, dit-il, I'a déja remarqué en parlant 
« des JI omaills; un peuple dont tous les bras 
« sont armés et exercés, dont toutes les ames 
« sont aguerries, dont tous les e'sprits sont 
« exaltés, dont ton tes les passions sont chan
« gées en fnreur de combattrc, Ull td pcuple 
« n'a rien a craindrp du courage froid et mer
« cenairp des soldats (·trallgers. J~c plus faible 
(( des dcux partís que la guerrc civil e mcttrait 
« anx prises, scrait toujours assez fort pOlIl" 

« détruire des automates a qní la chscipline ne 
« tíent pas licll de vie et de fen. )) 

11 est ordonné anssitót que quatre - viugt
seize commissaires se rendront dans les sec
tiolJS pOLlr ohtenir lenr cOlltingellt, et que le 
comité de sallll pul)lic continuera ses fonctions 
penclant uu mois de plus. Custille est nommé 
général de l' armée du N 01'<1, TIouchard de eeUe 
du Rhin. On faíl la distriblllion des armées 
autour des frontieres. Cambon présente un 

projet d'emprullt forcé d'un milliard, qui sera 
rcmpli par les riches et hy pothéqué SI Ir les 
bíCIlS des émigrés.- « C'est un mOJcll, dit-íl, d'o
bliger les riches á prendrl' part á la r{'volutioll, 
'~n les réduisallt a acqu{~rir uue partie de~ 
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biens natlOllaux, s'ils venlent se payer de !elll' 

créallce sur le gage llli-meme.ll 
La commune, de son coté, arrctc qu'une sc

conde armée de sans-culottes sera formpe dans 
Paris pOUI' contenir l' aristocratie, tandis qllc 
la premiere marchera contre les rehelles; (lll'il 
sera fait un emprisonnement général de tous 
les suspects, et que l'assemblée ccntrale des 
sectiolls, composée des autorités administra
tives, des présidents des sections, des mem
bres des comitps révolutionnaires, se réunira 
au plus tot pour faire la répartition de l'em
prunt forcé, et pour reeliger les listes des sus
pects, etc .. 

Le trouble était au comble. D'une part, OH 

disait que les aristocrates du dehors et ceux du 
dedans étaient d'accore!; que les conspirateurs 
ele Marseil1e, de la Vendée, de la Norlllandie, 
se concertaiellt entre enx:; que les membres dll 
coté droit dirigeaiellt cette vaste conjllratioIl, 
et que le tumulte des sections n'était que le 
résultat de leurs intrigues (hus Paris : tl'autre 
part, on attribuait a la Montagne tous les ex ces 
commis sur tous les points, et OIl lui imputait 
le projet Je boulevet'ser la Frallce, et d'assas
siner vingt-deux députés. Des Jeux cotés, Oll 

se demalldait comment on sortirait de ce péril, 
et ce qu'on fórait pOUl' sauver la république. 
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Les lllcmbI'es du coté dI'oit s'excitaient au cou
l'age, et se conseillaiellt quelq ue acte d'une 
grande éllel'gie. Certaines sections, telles que 
ceHes du 1\1ail, de la Butte-des-::\ioulins, et 
plusieurs autI'es, les appuyaient foI'tement, et 
I'efusaient el'envoyer des commíssaiI'es a 1'as
semblée centrale formée a la mairie. Elles refu
saíent anssi de souscI'ire a l' emprunt forcé, di
sant qu' elles pouI'voiraient a l'elltI'etien de leurs 
voloutaires, et s'opposaient a de l10uvelles listes 
de suspects, disant encare que lcuI' comité I'é
vollltionnaire suffisait pour faire la police dans 
leur ressort. Les fIlontagnards, an contraire, les 
jacobills, les cordelieI's, les mcmbres de la com
mune, criaicnt a la trahison, I'épétaient en tous 
lieux qu'il f;lllait en finir, qu'on devai t se I'é
unir, s'entendre, et sauveI' la I'épllbJique de la 
conspiration des vingt-dcnx. Aux Cor'deliers, 
on disait ollvertemcnt qu'il LlIait les enlever 
et les égorger_ Dans une assemb!t',c Ol! se ré
unissaient des femmes furieuses, on proj]0sait 
de saisir l'occasion dn premier tumulte a la 
convention, et de les poignar·der. Ces forcenées 
portaient des poignards, faisaient tons les jours 
grand bruí t dans les trilmnes, el disaient qn' elles 
sauver'aient dles-memes la r<'-publique. On par
lait partout du nombre de ces poignards, dont 
un seul annurier du faubollrg Saiut-Alltoinc 
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avait fabriqué pJusieurs centaines. De part d 

d"autre, OH marchait en armes, et avec tous les 
nwyens el'attaquer et de se défcndre. JI n'y 
avait encore aucun complot arreté, mais les 
passions en étaient a ce point d'exaltation, oú 
le moindre événement suffit pour amcnel' une 
explosiono Aux Jacobins, on proposait des 
moyens de toute espece. On prétendait qlh' 

les actes d'accusation dirigés par la commune 
contre les vingt-deux ne les empechaient pas 
de siéger encare, et que, par canséquent, iL 
t'allait un acte d'óncrgie papuL1ire; que les ci
toyens destinés a la V cndée He dcvaicllt p:1S 

partir avant cl'avoir salivé la pat['i(~; que lc 
pcuplc pOllvait la sauver, mais qu'il était llé
cessaire de lui en indiqllcr les moyens, et que 
pour cela il faIlait Ilomrner un comité de cinq 
membres, auqllella société permettrait d'avoit' 
des secrets pOlfl' f'!le. D'autres répolldaiellt 
qu'on pouvait tout dil'c clans la société, ([u"jl 

était inutile de vonloir ríen cachcr, et qu'il était 
temps d'agir a découvert. Robespierre, qui lroll
vait ces déclarations imprudentes, s'opposait ú 
ces moycns illéganx; il c1emandait si 011 avait 
épuisé tous les moyens utiles et plus surs qu'il 

avait proposés. ( A vez-vous organisl', lellr d i
« saít-il, votre armé'c révolntioIlnaire.> ,\ vez

,( VOllS faít ce qu'íl bllait pOUl' paylT [es saWi-
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" enlaltes appdés aux armes on sit'gcaIlt dalls 
(( les sections? AyeZ-VOllS alTeté les snspects? 

f( Avcz-vous couyprt vos places puhliques de 
« forges et d'aleliers J Vous n'asez donc em
" ployé allCllIH' des mcsures sages el natllrellcs 
« CJui He compromettraient pas les patriotes, 
" et VOI1S sOldTrez qne des hommes, qui n'ell
« tClldcnt ríen a la chose publique, vous pro

" posent des mesures qui sont la cause de toutes 
I( les calolllllies rt>pandues contre vous! Ce Il'est 

« l{u'apres avoir éplIisé tous les ll10yens légaux, 
« f)u'il faut recollrir aux moyells violents, et 
(( clIcorc ]le {aut-il pas les pl'oposer dans l/tlf' 

" sociél!~ qui dOlt etre sage el poliliqlle. Je sais, 
« ajoutaitRobespierre, qU'OIl m'accusera de 
« modérantisme, mais je suis assez connu pour 
« ne pas craindre de telles imputatioIls. )) 

lcí, cOlllmc avant le 10 <loót, 011 sentait le 
jwsoiJl d(~ prelldl'c un partí, on errait de pro
jets en pr'ujets, on parlait d'un líen de réunion 
pour panellir á s'elltendJ'e. L'assembJéc de la 

mairie avait été formée; mais le départernent 

n'y était pas présenl; un seul de ses membres, 
le jacohin Dllfourny, s'y était rendll; plusiclIrs 

sl'ctions y manquaicnt; le maire n') avaít }las 

encore pdru, et on s'était ajourné au dirnanche 

19 mai, pour s'y occuper de l'objet de la ré

ullion .. :Ualgré le but, en appal'em:e asscz cir-
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eOllscrit, que l'al'reté de la commune fixait a 
eette assemblée, OH y avait tellu les propos qui 
sc tcnaient partoul, et on y avait dit, comme 
ailleurs, qLL'il fallait un liouve:1ll 10 aout. Ce
penclant OH s'était bomé a de m:lllvais propos, 
a des exagérations de club; iI s'y était trouvé 
des femmes melées aux hommes, et ce tllllllll
tueux rasseml)lernent n'ayait of[crt que le méll1c 
clésordre d' esprit et de langage que présentaient 
tOllS les liellX publies. 

Le 15, le J (j et le J 7 mai se passent en agi
tations, et tout devicnt ulle occasion de que
relle et de tumulte dans l'asseJll Llée. Les 1301'

delais envoient une atlresse, dans Jaquclle ils 
annoncent qu'ils vout se lever 130m soutcnir 
leurs déplltés; ils déclarent qn'llne partie d'en
tre enx marehera sur la V cndée, pour com
battre les rchelles, tandis que l'autrc marchera 
Sllr París, pOllr exterminer les anarchistes qui 
oseraient atteoter a la représcntation llatio
nale. Une lettre de Marseille annonce que les 
seetions de eette ville persistent dans leur ré
sistance. Une pétition de Lyon réclame du 
secours pour quinzc eents détenns, enfermés 
sous le nom de suspeets, et menacés du tribu
nal révolntionnaire par Chalier et les jacobius. 
Ces pétitions excitent un tumulte époLIvan
table. Dans l'asscmblée, dans les tribunes, OH 
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sClllble pl'et ;1 en venir allX maius. Cependant 
le cuté droit, s'allimant par le dangE'I', com
lllllUiquc son courage á b Plaine, et Oll dé
cn~>te a une grande majoritt'> que la pétitiull des 
Dordelais esl UII llIodde de patriotislllP; 011 

casse tOllt triounal révolutiolluaÍre érigé par 
des antorités locales, et 011 autorise les citoyeJls 
flll'on voudrait y traduire, a repousser la force 
par la force. Ces décisions exalteut ~l la foís 
l'indignatio11 de la ~Iolltagne et le courage du 
coté droit. Le 1 S, l'irritation est porté e :m 

comble. La )TontaglJe, pl'ivée d'un grano nom
bre de ses lIlembfl~S, ellvoyés comme commis
"aires dalls les départements el les armées, crie 
;t I'oppression. Guadet demande aussitot la pa
role, pou!' une applicatioll historique aux cir
C011stances présentes, et il semble prophétiser 
d'une maniere effrayante la destinée des partís. 
« Lorsqu'enAngletcrre, dit-il, ulle majorité gé
c( néreusc voulllt résister aux fureurs d'une mi
« llorité f:tcticllse, eette minorité cría a l'op
« pl'ession, et parvint avec ce cri a rncttre en 
« oppression la majorité elle-meme. Elle ap
« pela a elle les patriotes par excellcnce. C'est 
(. ainsí que se qualífiait une multitud e égarée, 
« á laqncllc OH promettait le pillagc et le par
« tage Jes terrps. Cet appcl continuel aux pa
« triotes par e.xcellellce, eontre l' oppression de 
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« la l1lajorité, aUlPua l'attentat connu sous lt' 
« nom de purgation dll parlement, attentat 
« dont Pl'ide, qui de boucher était devenu co
( louel, fut l'auteur et le chef. Ceut cinqu:mte 
« membres furent chassés dn parlcmeIlt, et la 
( minorité, composée de cinquantc 011 soixante 
c( membres, resta maitresse de l' état. 

« Qu'en arriva-1·il? Ces palrioles par excel
«( lence, instrlllllents de Cromwell, C't anxquels 
« il fit faire folies sur folies, fnrent chassés a 
« lenr tour. Leurs propres crimes servirent de 
« prétexte a 1'1lslIJ'pateur. )) lci Cuarlet, mon
trant le bOlIche!' Legendre, Danloll, Laeroix, 
et tous les alltres députés accllsés de mauvaises 
mceurs et de dilapidations, ajoute : c( Cromwell 
« entra un jour an parlement, el s'adressant 
« a ces mf.mes membres, 'luí seuls, a les en
« tendre, étaient capables de sanver la patrie, 
« i I les en chassa en disan t ;\ l' UIl : toi, tu es 
« un voleur; a l'autre : toi, tu es uu ¡Yragne; 
« a celui-cÍ : toi, tu es gorg('~ eles deniers ru
( blics; a celni-la : toi, tu es un coureur de 
([ filles et de mauvais lieux. Fuyez done, dit
« il a tous , céclez la place :l des hommes de 
({ hien. lls la céc1erent , et Cromwell la prít. )) 

ectte allusion grande et lerrible tOllche 
prOfOlldf>ment l'assembJée, qui drmcllrc si
lencieusl'. Gllad .. 1 l'olltillue, ('t, pUlIr pl'évenir 
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cette pu/'gation pridiell/le, propose di\'crs 
Illoyens de police que l'assemhlée adopte au 
milieu des murmures .. Mais, talldis qu'iL rega .. 
gne sa place, IIne scene scandaleuse éclatc dalls 
les tribunes. Une femme veut en enlever un 

lwmme ponr Le mettre hors de la salle; OIl la 
seconde de toutes parts, et le malheureux qui 
résiste est pres d'étrc accablé par tonte la po
pulatioIl des tribuues. La garde [ai t de vains 
efforls ponr rétablir le calme. Marat s'écl'ie que 
cet homme qU'OH vellt chasser est UlI aristo
erate .... L'asscmblée s'iudigne contreMarat de 
ce (llúl augmclllc le dangcr de ce malheureux, 
expos() a étre assassiné. II répond q u' Oll ne sera 
tranquille que lorsqu'on sera délivré des aris
tOCl'ates, des complices de Dumouriez , des 
hommes d'élat .... c'est ainsi qu'il nommait les 
membres clll coté droit, a cause de leur répu
tatioll de talento 

Aussit()t le président ISllard se décollvre, et 
demande a [aire une déclaration importante. 11 
est écouté avec le 1'1 us granel silence, et, ti II ton 
de la ptus profonde dOllleur, il dit : ,( On m'a 
« révélé un projet de l' Angleterre que je dois 
« faire connaitre. Le hut de Pitt est d'arlller 

([ une partie du peuple contre l'autre, en le 
« pOllssant a l'insurrection. ectte insurrection 
"doitcommellcerpar lesfemmes; onsepol'tera 
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I( contre plusieurs dépntés, 011 le~ égorgera, 
« on dissolldra la conventioIl nationale, et ce 
({ moment sera choisi pOUI' faire Ilne descente 
« sur nos cotes. 

« VoiHl, dit ISllal'd , la déclaration que je 
(e devais a mon pays. )) 

La majorité applauclit Isnard. On ordolllle 
l'impression de sa déclaration; on décrete de 
plus que les députés ne se sépareront point, et 
que tous les dangers leur seront communs. Oa 
s'expliqlle ensuite sur le tllmulte des tribulles. 
On dit que ces fernmes qui les troublent appar
tiennent a une société dite de la .Fratemité, 
qu'elles viennent occuper la salle, en exclurc 
les étrangers, les fédérés des départements, 
et y trollbler les délibérations par leurs huées. 
11 est question alors des sociétés populaires, 
et les murmures éclatent allssitot. 1\Iarat, qni 
n'a cessé (le parcourir les corridors et de passer 
d'un banc de la salle a l'autre, parlant tOll

jours des hommes d'état, désigne l'un des 
membres du coté droit, en lui disant : Tu en 
es un, toi, mais le peuple fera justice de toi 
el des mitres. Glladet s'élance alors a la tri
bUlle, pour provoquer au milieu de ce danger 
une détermination courageuse. Il rappelle tons 
les troubles dont París est le théitre, les pro
pos tenus dans les asscmblées populaires, les 
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affrellx discours pl'Oférés aux J acobius , les 
projets exprimés dans l'asscmblée réunie a la 
mairie ; il (lit (Ine le tumnlte dont on est témoin 
n'a pour but que d'amener une scene de con
fusion , au milieu de laquelle on exécutera les 
assassinats qu'on mécEte. Achaque instant in

terrompu, il parvicnt néanmoins a se [aire en
tendre jusqu'au bont, et propose deux mesures 
d'une énergie hérolquc mais impossible. 

« Le mal, dit-il, est dans les autorités anaI'
« chiques de Paris; je vous propose donc de 
« les casser, et de les remplacer par tOllS les 
« présidellts de section. 

(( La convention n'étant plus libre, il faut 
« réunir ailleurs une autre assemblée, et dé
« créter que tous les sllppléants se réuniront a 
« Bourges, et seront prcts as'y constituel' en 
(( convpution , an premier signal que vous leul' 
« donuerez , 011 au premier avis qu'ils rece
(( vront: de la dissolutiou de la cOllvention. ) 

A eette double proposition, un désordrc 
épouvantahle éclatc dalls l'assemblée. Tous les 
membres du coté droit se leveJlt en criant que 
c'est la le seul moyen de 5alut, et semLlent 
J"f'rnercier l'audacieux géuie de Guadet, qlli a 
SIl ¡f~ découvrir. Le cúté gauchc se leve de son 
("óté, lTIell<lCe ses adversaires, erie a SOIJ tour 
C[lle la cO!1spir;¡tion est enfin décollverte, (lue 

1(1· 
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Ip,s conj ur(~S se dévoi lent, ('t qlW lems proj('t~ 
COJltre l'unité de la républiquc son t aVOl\(\S. 

Danton veut se précípiter a la t1'ibulle, mais 
on j'arrete, et on laisse Barrére I'occupcr au 
nom du comité de salut publico 

Barrere, avec sa finesse insinuante et son 
ton conciliateur, dit que si on l'avait laissé 
parler, il aurait depuis plusieurs jours rév(~lé 
beancoup de faits sur l'état de la France. Il 
rapporte alol's, que partont OH parle el'un pl'O

jet de dissOlHlre la convention, que lp prési
dent de sa section a recneilli de la houche dn 
procureur Chaumette des propos qui alllJOIJ

ceraient ceHe intention; qu'a l'Éveché, et dalls 
une autre asscmblée de la mairíe, il a été ques
tíon du merne objet; que pour arríver a ce 
1mt, OIl a projeté d'cxciter un tumuIte, de se 
servir des fernmes ponr le faire nalt1'e, et <1' en
lever vingt-deux tetes á la faveur dn désorrlrf'. 
Barrere ajoute que le ministre des affaires 
étrangeres et le ministre de l'in térieur doivent 
s'etre procuré á cet égard eles renseignements, 
et ql1'il faut les entendre. Passant ellsuite aux 
mesures proposées, il est, ajollte-t-it, ele l'avis 
de Guadet sur les autorités de Paris; il trouve 
un département faible, des sections agissant 
en souveraines , une cornmune excitée a tous 
les dpbordements par son procurcnr Chall-



íONVENTlOl'i l'iATI¡¡:\AI.E \J7YJ :A1:1 

Illette, anejen l1loi 11 e , et suspccl COIllIIlC tous 
les cí-devallt pretres et nobles; mais il croit 
que la dissolution de cesautorités callserait tUI 

tumulte anarchiquc. Quant a la réunion des 
suppléants, a l\ourges, elle ne sauverait pas la 
convention, et nc pourrait pas la suppléer. JI 
ya, suívant lui, un moyen de parer a tous lf's 
dallgel's réels dont on est entollré, san s se 
jeter dalls dc trop grallds inconvéníents: c'est 
denommcr Ulle commission composéc de dOllZC 
mcmbres, (plÍ sera chargée de vérifier les ac
tes de la commUlle dqmis mi mois, de recher
cher les complots tranH;S dans l'intéricur de 
la répllbli(lue, et les projets formés cOlltre la 
I'epl'ésentation llatiollale; de prendre aupres de 
lous les comités, de tOIlS les ministres, de toutes 
les autorit(~s, les rellseigllemellls dont elle aUI·a 
hesoill, et autorisée eufin a dispOSL'I' de tOll5 

lb IlJoyells lll'cessaires pOUf s'assLll'er de la 
persollllC des conspirateufs. 

Le premier dan d' enthousiasmc et de courag,: 
passé, la majorité est trop hellreuse d'adoptcr 
le projet conciliateur de Barrere. Rien n'était 
plus ordínaire que de nommer des commis
sions ; :l. chaq ue événemellt ,'a chaque dangcr, 
pour cbaque beso in , on créait UJl comité chargé 
d'y pourvoir, et des que des individllS étaienl. 
Ilommés pOtll' l'Xl'cllter tllIC cliO~l', I'assembléf' 
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sernLlait croire que la cllOse sprait exécutée, 

d que des comlt('s apraient ponr elle OH du 
cOllrage, 0\1 des lumieres , ou des forces. Ce
lui-ci devait ne pas manqlle!' d'énergic, et il 
était composé de déplltt~s appartenant presque 
tOHS <tu coté droit. On y comptait entre au
tres Boyer - Fonfrede, Rahant Saint-t:tiennc, 

Kervelegan, Henri Larivicre, tons membres 
de la Gironde. Mais l'énergie nH;m(~ de ce 
comité alhit lui l~tre fllneste. Institl\(~ p0111' 

mettr.: la conveutiolJ á COllvert des mouvc

mCllts des jacobins, il allait les exciter davan
tage, et augmenter le danger merne qu'il (~tait 

destiné á écarter. Les jacobins avaient mellac<~ 
les girondins par lems cris de chaque jou!'; les 
¡:;irondins rendaient la menace, en instituant 
une cOll1missioIl, el :'t C(ji.te menaee les jaco

bins allaient répondrc eufill, par UH COllp fatal, 

<'JI faisallt le 3 r mai et le ? juin. 
A peine celt(~ c()mrni~;si()n fllt-dle jnstitul'C, 

{Iue les sociétés poplllaires et les sections cri¿~
rent, cOIllme d'usage, il I'illquisition ct i1 la 
loí martiale. L'assembléc de la mairíe, ajour
[¡{~p au dimanche 19, se rt;unit ('n effet, et fuf 

pllls nombl'ellS(~ que dans les spances préd
dClltes. Cf'\wndalll le maire n'y dait pas, f't 

1m administrateu!' de poliee présidait. Qud
'Illes seclions manquaient au ,'endez-yous, d 
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d Il'y eIl avait guere que trcule-cillq qui eus
sent envoyé leurs commissaires. L'assemblée se 
qualifiai.t de comité central ré!Jolutionnaire. On 
y canviellt d'abon] de ne rien écrire, de ne 
tenir allcun registre, et d'empecher quiconque 
voudra se retirer de sortir avant la fin de la 
séallcc. Un songe ensuite a fixer les objets 
dont il f~mt s'occuper. L'objet réel et allnoncé 
était l'empnmt et la liste des suspeets; néan
moios, des les premieres paro les on eom
meoee a dire que les patriotes de la eOllVelJ
lÍan sont impuíssants ponr sauver la ehose 
publique, qu'il est néeessaire de suppléer a 
leur impuiss;lIlce, et qu'il faut pour cela re
chereher les hommes suspects, soit dans les 
administrations, soit dans les sections, soít 
dans la cOHyention elle-meme, et s'emparer 
d'CllX pour les mettre dans l'impossibilité de 
f1uir·e. Un mcmbre, parlant froidement et len
tement, !lit qll'il ne connart de suspects que 
daJls la conventioll, el que c'est lit qu'il fau! 
frapper. Il propase done un moyea fort simple: 
c'est d'enlever vingt-deux députés, de les trans
portcr dans 11 ne llIaison des fallbourgs, de les 
¡"gorger, et de sllpposer des lettres, puur úlÍre 
accl'Oire qn'ils ont émigré. ( NOlls ne ferons 

« pas cela I1011S-nH~mes, ajante eet h0l111Ile, 
" ¡llil1S, ell payant, il nous sera facilc de tl'Oll-
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«( ver des exécuteurs.» Un autre membre ré· 
ponel aussitót que cette mesure est inexé
cutable, et qu'il faut attenelre que Marat et 

Robespierre aient proposó aux jacobins leurs 
moyens d'insurrection, qui sans doute vau
dront mieux.-Silence ~ s'écrientplusienrs voix, 
on ne doit nommer personne. - Un troisierne 
membre, d{>puté de la section de 92, rcpré. 
sente qu'il ne convient pas d'assassiner, et 
qu'il y a des tribunaux pour juger les enne
mis de la ré·volution. A cette observation, un 
grallll tUHlulte s'éleve; on se récrie contre la 
doctriue de celui qui vient de parler; 011 dit 
qu'il ne fallt souffrir que des llOmmes qlli 
SOlent a la hauteur des cÍrcoostances, et qne 
chacun doit dénol1cer son voisin s'il en sus
pecte l'énergie. Snr-le-champ cclui (IllÍ a vouln 
parler eles loi5 et des triLunaux est chassé de 
l'a5semblée. 00 s'aper<,;oit en móme temps 
qu'un membre de la section de ]a Fratemité, 
section assez mal disposée pour les jacobins, 
prenait des notes, et il est expulsé cornme le 
précédent. On continue sur le meme ton á 
s'oeeuper de la proseription des députés, dll 
Iieu a choisir pour cette s('ptembrisatiolZ, et 

pour l' eJ1lprisonnement des autres slIspects, 
soit de la commune, soit des sectioIls. Lll 
membre veut qlle l'exéclItiolJ :;e fassc ectte 
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mút meme; on luí répond que ce n'est pas 
p05sible; il réplique qll'Oll a des hommes tout 
prets, et il ajoute qu'a milluit Colign) était 
a la cour, et c¡u'a une heure íl était 1Il0rt. 

Cependallt le temps s' écoule; OH reuyoie au 
lendellJain I'examen de ces divers objets, et Oll 

cOllvient de s'occnper (le tl'ois eh oses : J o de 
l'enlevement des députés; 2" de la liste des 
suspects; 3° de l'épurement de tons les bu
rcaux et comités. OIl s'ajourllc an lendcmain 
six heures du süir. 

Le lendemain lundi 20, l'asscmblée se réunit 
de l1ouveau. Cette foís Pache était présent; 
OH lui présente plusieurs listes portallt des 
110ms de toute espece. Il observe qH'on ne doíi 
pas les nomrner autrement que listes de sus
pects, ce qui était légal, Pllisque les listes 
étaient ordonnées. Quelqnes membres obser
yeut qu'il ne i;llIt pas que l'écritnrc d'aucun 
membre soit contlue, et qu'il fallt faire recopier 
les lístes. D'autres disent que des républicains 
ne doivcnt ríen craíndre. Pachc ajoute que 
peu lni importe qU'Oll le sache muní de ces 
listes, cal' elles concernent la políce de Paris, 
dont ii est chargé. Le caractere fin et résené 
de Pache ne se d?mentait pas, et il vOlllait 
faire entrer tout ce qU'OIl exigeait de lui dalls 

la li rnite d(·s lois el de ses fOl\ctiollS. 
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Un lllelllbre, voyant: l:CS précautiolIs, lui 
dit a101's que sans doute il ll' est pas instruít 
de ce qui s'est passé dans la séance de la veille, 
CIlI'il ne connait pas l'onlre des questíons, 
qu'il faut le luí faire connaltre, et que la pre
miere a pour objet l'enlevement de vingt-deux 
députés. Pache faít observer alors que la 1'('1'

sonne de tous les députés est confiée a la villc 
de París; que porter atteinte a lem súreté se
raít compromettre la capitale avec les dépar
temcnts, et provoquer la guerre civile. OIl lui 
demande alors COlIlmellt JI se faít qu'i\ ait si
gué la pétitior;l préselltée le 15 avril au 110m 

des quarante-huít sectiollS de París, cOlltre les 
vingt-deux. Pache répond qu'alors il fit son 
devoir en signant une pétition qu'on l'avait 
chargé de présenter, mais qu' aujonrd'hui la 
qnestioll proposée sort des attributíollS de 
I'assemblée, réunie pour s'occuper de l'(~mprllnt 
et des suspects, et qu'il sera obligé de lever la 

séance, si on persiste a s'occuper de pareilles 
discussions. Sur de tclles observations, il s'éleve 
une grande rumenr; et eomme on ne pellt ríen 
faire en présenee de Pache, et qu'ollll'a auculI 
gout a 5' occllper de simples lis tes oe sllspects, 

on se sépare sans ajollrnemcnt fixe. 
Le mardi 21, il ne se trouva qll'ulle dOll

zaÍne de mClIlbn:s p1't.':senls a l'assel11blée. LE:':' 
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UllS ne voulaient plus se renclre dans une ré-
1Illion anssi tllmlllttlcuse et aussi violente; les 
autres trollvaiellt qtl'il n'était pas possiblc d'y 
délibérer a,·ec assez d'énergie: 

Ce [ut ;¡IlX Cordeliers qll"alla se décharger, 
le lcnclemain 2:\, toute la furenr des conjllrés. 
licmmes et hommes ponsserent el'horribles vo
ciférations. C'était une prompte insnrrectioll 
qu'il fa1lait, et il ne suf[¡sait pllls dll sacrifice 
de vingt-deux deputés; on en dcmanclait main
tenant. trois cellts. Dile femme, parhmt avec 
l'cmportemenl: dI' sou sexe, proposa c1'assem
hlcr lOUS les cito}el1s sur la placede laRéllnion; 
d'allcr porte!' en corps une pétition a la CO!l

vention, et de ne pas désemparer qu' OH ue J ni 
eut arraché les décrets indispensables au salut 
publico Le jellne VarJet, qlli se montrait de
¡mis si long-temps dans tOlltes les émeutes, 
pr(~senta en quelques articles un projet d'ill
surl'ection. Il proposait de se rcndre a la COIl

ycntion, en portant les droits de l'homme voilés 
d'nn crepe, d'enlever tous les députés ayallt 
appartenu aux assemblées législative et cons
tituallte, de supprimer ton s les ministres, de 
détruil'e tout ce qui restait de la fami Ile des 
Kourbolls, etc. Legendre sc hfüe de le rempla
cer a la tribune pour s'opposcr a ces propo
sitiolls. TOlltc la furce de sa voix put a peine 
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couvrir les cris et les huées qui s'élevaient eOll" 

tre lui, et il parvint ayec la pllls grande peine 
a combattre les motions incendiaircs du jeuue 
Varlet. Cependant on vonlait assigner un termc 
tixe a l'insurrection, et p1'clIflre jOUI" pon1' al· 
ler exiger de la convention cc (Pl'OIl c1ésirait 
d'eHe; mais la nuit étant déja avancée, chacllll 
finit par sc retirer sans anClllle décision prisc, 

Tout París était déjit illstruit de cc qui s'était 
dit, soit dans les deux réunioIls de la mai1'ie, 
le 19 et le "20, soit dans la séance des Cm'de
liers du 22, Lile fO!lle de rnembres <In COllútt: 

central révolutionllaire avaieut (~ux-lnémes dl'
Iloncé les propos qui s'y étaient teLlus, les pro
positions qu'on y avait faites, et le bruit d'lIn 

complot contre un grand nombre de citoyens 
et de députés était universelJement répandll. 
j ,a com missioll des douze en était informée avcc 
le plus grand détail, et se préparait á agir cOlltrc 
les autcurs désignés des propositions les plus 
violentes. 

La sectíon de la F1'aternité les dénolH;a for
mellement le 24 par une adresse a la conveu
tian; elle rapparta taut ce qui s'était dit etiai! 
dans l'assemblée de la mairie, et aCCllsa bau

tement le maire d'v avoir assisté. Le cúté dmit 
01 

con vrit d'applalHl issements cette courageuse dé· 
HOlIciation, el demallda que Vache lih appeli-
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h la barre. Marat répOllllit que les membres dn 
coté <lroit ('taient eux-memes les seuls COIlS
pirateurs, que Valazé, chez lequel ils se réu
nissaient tOIlS les jours, leur avait donné avis 
de s'armer, et qu'ils s'étaient rendus a la eonven
tíOIl avee eles pistolets.-Oui, réplique Valaú, 
j'ai donné cet avis, parce qu'íl devenaít néces
saire de défendre notre vie, et ccrtainement 
nOllS l'aurions défendue. -- Oui, ouí, s'écriellt 
énergiquement tous les memLres dll coté droit. 
-- Lasource ajoutc un fait eles plus graves, c'est 
cllle les conjurés, croyallt apparemment que 
l'exécutiun était fixée pour la nuít derniere, 
s'étaient rendus chez lui pour l'enlever. 

Dans ce moment, on apprend que la commis
sion des douze est munie de tous les renseigne
ments nécessalres ponr décollvrir le complot, 
et en poursuivre les auteurs, et on annonce llll 
rapport de S3 part ponr le lendemain. La con
ventíon déclare eH attendant que la section de 
la Fralernitó a bien mérité de la patrie. 

Le soir du meme jour, granel tumulte ~t la 
mllnicipalité contre la secLÍon de la Fraternité, 
<pJi a, dit - on, calomnié le maire et les pa
triotes, en sllpposant qu'ils veulent égorger la 
représentation nationale. De ce que le projet 
n'avait été qu'une proposition, combatlue d'ail· 
I('llrs par 1(' maire, Chaumettc E't la commlllH' 
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induisaient qlH' c'était une ealomnie que de 
supposer lIne conspiratioll réelle. San s doute 
ce n'cIl était pas HlJe dans le vrai sens clu mot, 

ce n'était pas une de ces cOllspirations profon
démeot et secretement ourdies comme 00 les 
fait duns les palais, mais c'était une de ces 
conspirations telles que la multitude d'une 
gramle ville en peut former; c'était le commen
cement de ces mouvelllents populaires, tumul
tueusement proposés, et tUffiultueusemellt exé
cutés par la fou!e entralnée, comme au 14 
juillet et au 10 aout. En ce sen s , il s'agíssait 
d'une véritable conspiration. Mais eelles-la, íl 
est inutile de vouloir les arl'(~ter, cal' elles ne 
surprennent pas l'autorité ignorante el endor
mie, mais elles emportent ouvertement et a la 
faee du ciel l'autorité avertie et éveillée. 

Le lenclemain 24, denx autrcs seetions, ecHes 
(les Tuileries et de la nutte-des-_~Ioulíns, se joi
gnirent a eelle de la Fraternité ]Jour dénoncer 
les memes faits. «( Si la raison ne peut l'cmpor
t( ter, disait la Butte-des-Moulins, faites un appel 
{( aux bons citoycns deParis, et d'avance nons 
« pOllvons vous assurer que llütre seetion ¡le 

«( contribuera pas peu ~I faire rentrer dans la 
t( poussiere ees royalistes déguisés qui pl'ellllcnt 
«( insolemmellt le titre de sans-clIlottcs. J) Lf' 
memejollr, le mai¡'!' ('.erivit ;'1 ]';¡<:!>('mhlp(' pOllr 
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expliqller ce quí s'était passé a la mairic. « Ce 
« ll'était pas, disait-il, un complot, e' était ulle 
« simple délibération sur la eomposition de la 
" liste des suspecls. Quelqlles 'mauCJaises t¿tes 

« avaient bien interrompu la délibératiou par 
« (l'Jelques propositions déraisounables, mais 
« lui, Pache, avait rappelé a l'ordre ceux qui 
« g'en écartaieut, et ces mouvements d'imagi
«( nation u' avaient eu aucune suite. JJ Ou tint peu 
de compte de la lettre de Paehe, el on écouta 
la eommission des douze qui se présenta pour 
proposer un décret de súreté généraIe. Ce dé
Cl'et mettait la représentation nationale, et les 
dépóts renfermant le trésor pubIie, sous la 
sauvegarde des bons eítoyeus. 'fons devaieut, 
a l'appel un tambonr, se rendre an lien du ras
semblemeut de la eompagnie du quartier, et 
mareher an premier sigual qui leur serait 
douné. Ancnu ne pouvait manquer an rendez
vous; et, en attendant la Ilomination d'un 
eommandaut - général, en remplacement de 
Santerre, purti pour la Venclée , le pi us ancien 
chef de légion devait avoir le commandement 
supérieur. Les assemblées de seetion devaient 
etre fermées a dix heures du 5011'; les prési
dents étaicnt rendlls responsahles de l'cxécu
tion de cet artic1e. Le projet de décret fut 
adopté en totalité, malgre quclqnes débats, el 
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Illalgré Danton, qlli <lit qU'¡~1l mettant amSl 

l'assemblée et les établissements pllblics SOllS 

la sauvegarde des citoyens de Paris, 011 décré
tait la peur. 

Immédiatement aprcs avoir pro pose ce dé
cret, la eommission des douzc fit ;:¡rr¡\tcr ú /;¡ 
fois les Ilummes Marino et Michcl, adminis
trateurs de police, accuses d'avoir fait a 1'a5-

semblée de la mairie les propositions gui cau
saient tant de rllmeur. Elle flt arréter en outre 
le substitut d[l procureu\' de la eommune, Be
bert, lequel ee!'ivait, SOtlS le nom du pere 
Duchéne, une feuille ('ncure pllls ordllriere 
que eclle de Marat, et mise, par un !angage 
hideux et dégoutant, a la portee de la plus 
basse populaee. Hébert, dans ceUe feuille, im
primait ouvertement tont ce que les nommés 
Marino et Michel étaient aceusés d'avoir Ycr
balemcnt proposé á la mairie. La commissioll 
el'ut done devoir poursuivre á la fois et cellx 
qui preehaicnt, et ccux qui voulaient ex{~cll
ter une nOllvclle insul'reetion. A peille 1'or<11'e 
d'arrestation était-illancé contl'e lJébert, qu'il 
se rendit en toute ha te a la commune pOllr 
annoncer ee qui luí arrivait, el ll10ntrer au 
conseil génél'al le manoat d'arret dont il était 
frappé. On l'arraehait, disait-il, a ses fone
lions, mais iI al1ait obéir. La comrmnH' 1Ie ej¡>-



\ait pas ollblie!' le scrmcllt qn'clle avait {ait de 

se l'egarder COllltlle fl'appl~e lorsqu'lIl1 de ses 

memhres leserait.ll n'illvoquait pas ce sermellt 
ponr lui, cal' iI ¿-tail pret ~l porte!" sa tete sur 
róehablld, mais pour ses concitoyens menaeés 
¡¡'un llonvel esclavage. De nombreux applau
dissemeuts al:cl1eillent Hébert. Ch:mmette, le 
procurenr en chef, l'embrasse; le président lui 

donne l' éll:l:olade au 110m de tout le l:OJlseil. La 
séancc estdéclarée permanente j lIsqu'a ce qu'oll 
:lit des uOllvellps d'lIéIJCrt. Les 1I1f'rnbres du 
conseil SOllt illvités il porte!' des consoJatiol1s 
el des seeollI's aux femmes et aux enÜlllts de 
tous ceux qui SO[lt ou seront dételllls. 

La séance fllt permanente, et d'heurc en heure 
un envoyait a la commission des dOllze pour 

avoir des 1I0U velles d Il magistral arraehé, disait

OH, a ses fOlleliol1s. A deux helll'eS et demie 

de la uuit, OH al'pril qll'i! subÍssait un iuter
rogatoire, el (Iue Varlet avait été arreté aussi. 
:\ quatre hew'es, 011 annOl1<;:a q lI'H ébert avait 
été mis en état d'arrestalion a l'Abbaye. A cinq 
heures, Chaumetle se relldit dal1s sa prisoll 
pom'le voir, mais il ne plll etre introduit. Le 

matin, le cOlIseil gélléral rédigea Ulle pétitioll 
a la cOllveutioll, et la {it pOl'te!' par des cava
liprs dalls les sectiolls, afÍll d'a\oir lellr adhé
,ioll. Presc¡rle d:tlls lOlltl':; les sectillllS (JI! :-;c 

IV. l~ 
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battait; 011 voulait changel' a chaqne instant 

les bureallx et les présidents, empecher ou 
faire des arrestalions, adhércr OH s'opposer au 
systcme ele la commune, signer OH rcjeter la 
pétition qu'elle propos<1it. Enfin cette pétition, 
approuvée par un grand nombre de scctions , 
fut présentée dans la journée du 25 a la conVCI1-
tion. La députation de la cOl1lmune se plaignait 
des calomllies répandlles contre les magistrats 

du pellple; elle demandait que la pétition de 
la sectiotl de la Fraternité fút remise a faccllsa

teur public, pOllr que les coupables, 5'il en 
existait, OH les calomniatellrs, fussent punis. 
Elle demandait enfin justicc de la commissioll 
des douze, qui avait commis un attentat sur la 

personne d'ull magistrat du peuple, en le fai
sant enlever a ses fonctioIls, et enfermer a 
l'Abbaye. ISll<lrd présiclait CIl ce momcnt, et 
devait répondrcú la députation. « lVIagistl'ats du 
I( peuple, dit-il d'ulI ton grave et sé\'(:~re , il est 

I( urgenl que vous entcndiez des vérités impor
« tantes. La Francc a confié ses représentants 
« a la villc de Paris, et elle veut qu'ils y soient 
( en surclé. Si la représentatioll lIationale était 

« violéc par une de ces conspiratiolls don t 1I0llS 

( aVOtlS été eJltourés deplIis le 10 mar5, et dont 
( les magistrats Ollt élé les derniers a IlOIlS 

« avcrtir,jc lt?déclare au 110m de la répllbliqlle, 
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« Paris ÓpI'o'lverait la vellgeallce de la Franc(', 
(( et serait rayé de la liste des cités.)) CeUe ré
pouse solcIIllelle et grande prodnisit sur 1'as
sernl)lé{~ tlllC írnpJ'cssion pl'O[onde. Une fonle 
de voix ('11 c!('w:wdait rimpression. Dantoll SOIl

t.int qu'elle úait f;¡ite pOIl!' augmenter la dí visiou 
qui commen(;ait a éclater entre París et les dé
partemellts, et qn'il ne fallait rien faire qui pú t 
accroitre ce lIlalhenr. La cOllvelltioll , croyant 
que c'{,t<lit assez de l'énergie de la répollse, el 

de l'énergíe de la commissjol1 des douze, passa 
;t l'ordre du jour, sallS ordollller fimpression 
proposée. 

Les députés de la cOlllmune furent donc 
congéJíés sallS avoir ríen obtenu. Tout le reste 
de la journée dll 25, et loute la journée dn 
lenuemain 26, se passerent en scenes tumnl
tuenses daIls les sectiolls. On se battctit de 
toutes parts, el les deux opinions avaient al
ternatlvemellt le clCSSllS, suivant l'bcure <In 
jour, et suivant le nombre variable des mem
bres de chaque parti. La commUl1e continuait 
d'envoyer des députés pour s'enquérir ele l'état 
d'Hébert. Une fois OH l'avait tronvé reposant; 
une autre fois ít avait prié la commune d'etl'e 
tranquille sur son comptc. On se pl!lignait (IU'il 
iút sur un rnisérable grabat. Des sectioIls le 
prenaient SOIlS le!tI' protection; ¡\'alltres se pré-

l ti. 
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paraient ;'¡ demander de nOllveau son élargis
sement, et avec plus d'énergie que ne l'avait 
fait la municípalité; enfin des femmes, COllrallt 
les carrefours avec un drapeall, vordaielll en
trainer le pellple a l'ALbaye pUlir délivrer son 
tnagistrat chéri. 

Le 27 le tllmulte fllt pOllssé a son comble. 
On se portait d'llne srction it l'alltre pour y 
décider LlVantage en s'y batta nt a con ps de 
chaise. Enfin vers le soír, it pell prcs vingt
huit sections avaient COllCOUl'U a pmettre le 
vGen de l'élargissemcnt (Dlébert, et I1 rédiger 
une pétition impérative ;\ la cOllvelltioll. La 
commission des douze, voyant qnel désordre 
se préparait, avait signifié au comrnandant de 
sen'ice de requérir la force 31'lnée de trois 
sections, et elle avait eu soin de dpsígllcr les 
sectíuns de la ntltte.des·~Toulills, de Lepelletier 
et du Mail, quí étaient les plns dévou¿es au 
coté droit, et prctes nH~me a se battre pour 
lui. Ces trois sectiolls s'cmpresserent d'acconril', 
et se placerent vers les si x heures el Ll soir, 
27 mai, dans les conrs dll Palais-National, dn 
coté cIu Carrollsel, avec lelll's armes, í:'t Iptll'S 

callons, meches alIumées. Elles ('omposaiellt 
ainsi Hile force imposallte, et capable de pro
téger la représentation nationale, J\Tais la foul>
qui se pressait autour de leurs rangs et allx 
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divcrses portes du pa!ais, le tumlllte qui ré
gnait, la difficulté qu'on avait ~t pénélrer dans 
la salle, donnaicnt ú cetle scene les apparcnces 
d'un sif.gc. QUclqllCS députés avaient en de la 
peine it entrer, 3\'aient nH~me essuyé quelques 
insultes au milieu de cetle populace, et ils 
étaieut venus répandre le trouble daus l'as
sembke, ell disant qu'elle était assiégée. II n'en 
était rien pourtant, et si les portes étaiellt obs
trul~es, elles ll'étaient pom'lant pas interdites. 
Cependallt les apparences snffisaient aux ima
ginatiolls il'l'iu:es, et le désorclre réguait dans 
l'assell1Llée. lsnanl présiclait. La section de la 
Cité se pl'(~Sell te, et demamle la liberté de son 
présidcrlt, llommé DobsCII, arre té par ordre 
de la corn mission des douzc, pour avai1' refusé 
de comtlllll1iquer l(~s registres de sa sectioll. 
Elle demande en outre la liberté des autres 

dételllls, la sllpp1'essioll de la commission des 
dOllze, et la mise ell accusatioll des memb1'es 
<luí la composent.-(d~a cOIlvention, réponel 1s
«( Danl, pardollne a vot1'c jeunesse; elle ne se 
" laissel'a jamais int1uencer par aucune portio n 
({ du pcuple. )) La convention approuve la ré
ponse. Hobespicrre veut au cOllt1'aire la bU
mer. Le cóté droit s'v OUI)058, une llltte des 

,; 1 

plus vives s'engagc, et le hrllil dll dedans, 
celui du dehors, conC01ln'lll " prodllíl'c 1111 
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tlll1mlte épouvantable. Dans ce Illoment, lt' 
maire et le ministre de l'inlh·jellr arrivent ~I 

la barre, croyant, comme on ~e disait dans Pa
ris, que la convention étaÍt assiégée. A la vue 
du ministre de l'intérieuJ', un cri gélléral s'é·· 
leve de t011S cotés, pour luí demandcr compte 
de l'état de París et eles envirolls de la salle. 
La sítuation de Garat était emhalTassante, cal' 
iI faIlait se prononcer entre les deux partis, cp 

qui ne convellait pas plus ;, la douc(~lIr de SOll 

caractere (lU'a son scepticisme politiqueo Ce

pendant ce scepticisme provellant el'ulle véri
table impartialité d'esprit, il eút été heureux 
qu'on put, d:l1ls le mOtIlell!, J'écolller el le 
comprendre. Il prentl la parole, et remonte :t 
la cause des troubles. La prcmiere cause, se
Ion lui, est le hruit qui s'est répanclll el'un 
cOIlciliabule formé a la mail'ie pOllr complote!' 
contre la représentatioll lIatioIlal('. Garal ré
pete a10rs, tl'apres Pac1le, que Cl: cOllciliahulc 
n'¡~tait poínt une réllIlioll dA cOl1spiraleurs, 
mais une réunioll Jégale, ayant un but cOImu; 
que si, elll'absence <IlI maü'e, quelqlles esprits 
ardcnts avaient fait des propositions cOllpa
bIes, ces proposi liollS, repoussécs avec illdi
gnation lorsquc le mairc était préscnt, u'avaicnt 
eu auclluc slIite, et qu'Ol1 ne pouvait voir lit 
un véritable complot; cIlIC I'inst itlltion de la 
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commission des uouz,e pour la pOllrsuite de 
ce prétendll complot, el les arrestatiolls qu'elle 
avait bites, étaient devenues la cause du trou
ble actuel; qll'il lle cOl1uaissait pas lIébcrt; 
qu'il n'avait n'\~u aucun renseignement défavo
rabie sur son cornpte; qu'il savait seulcmcnt 
qu'Hé]wrt était l'auteur d'lln genre d'écrit mé
prisable sans doule, lllais regarclé a tort comme 
dangereux; que la constituallte et l'assemblée 
législative Jédaignerellt toujours les écrits dé
goútants répandus contre elles, et que la ri
gueur exercée contre Hébert avait dú paraitre 
110uvelle et peut-etre intempestive; que la 
commissiol1 des douz,e, composée d'hommes 
de bien et d'excellents patriotes, était dalls de 
singnliere3 préventions, et q u' elle paraissait 
trop dominée du désir de montrer une grande 
éncrgic. - Ces paroles sont fort applaudies 
par le cóté gauchc et la J\Iontagne. Gal'at, a1'
rivant clIsuite ;'.¡ la situatioll présente, assu1'e 
que la convention n'est point en clanger, que 
les citoycns qui l'cntourent sout pleins ele res
pect ponr elle.- A ces mots, un dépnté l'inter
rompt, en disant qll'il a été insnlté. - « Soit , 
« reprend Garat, je ne réponds pas de ce qui 
« pcut arriver ;t lJl1 individll, ai! milien d"tllle 
({ tóule rellfermant des hOlllmes de toute es
¡( pece; milis que la cOllventioll tout plltiere se 
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" montre a la porte, et je réponds pOllr {,Ile 
« que tont le peuple s'ouvrira dey;\nl elle avc(' 

« respect, qu'il saluera sa présPllcc et obéira . . 
{( a ~a YOIX. )) 

Garat termine en présentant cIllC'lr¡nes yues 
conciliatoires, et en indiguant, :W('C le plus 
d'adressc possible, que c'est en votllant répri

mer les violences eles jacobins qu'on s'exposai! 

a les exciter davantagf'. Carat aY;1Ít raisol!, 

satIS dOBte; e'est en youlaIlt sr' IIldtre en dé
fense contre 1111 parlí qu'on l'irrite davantage, 

et fln'OH précipile la cat;¡stroplw; rnais quancl 

la lutte est inévitab!e, faut-iI succolllber saIlS 
résistance? '" Telle (~tait la situatioTl des gimll

dins; leur institution de la commission des 
<louze était Ulle imprlldence, rnais une impru
dcnce inévitable et générense. 

Garat, aprt's avoir achevé, se place noble

ment au coté droit, qui était l'éputé en danger, 
et la conventíon vote J'impressioll ct la distri

LutÍoll de sonrapport. Pacheestf'ntelldu apres 

Garat. Il pn'sente !ps choscs il pell prc5 sous le 

meme jonrí il rapporLc que l'assemhlée (~tait 

gardée par trois seclions d8vonées, et convo
(luées par la C'omrnission des douze clle-meme; 

il illdirpJe allssi qu'en cela la C'olllmission des 

rlouze ayait trallsgresst'· ses pOllvoirs, cal' clip 

lI'avait pas I(~ droit de rec¡uér'ir (;¡ force arntt'<'; 
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il ajoutc qU'llll fort dótachemeIlt avait mis les 

prisons de rAbbaye a l'abrj de toute iufraction 

des lois, que tout dallgel' était dissipé, et fIlie 
l'assernhlée pOIlY;lit se ]'('gar(ler comme elltie

remel1t ell st!l't~L«(. II demande en finissant que 

la COllvelltioll veuil1e bien elltendl'e (les c¡

toyeus qui demal.Hlellt l'élargissement des dé

tellus. 

A ces 1I10ts, iI s' {~leYe uIIe gramk l'llrnellr 

dans l' assel1lblée.~Jl est (lix heures, s' écrie-t -OH 

a droite; pn'~sident, lcvez la s{·ancp. -- Non, 

lIOIl, répCJlldcllt des voix. de gallclllé', {'coutez 

I(~s pétitiolJuaircs. - Henri Larivi(~]'e s'obstillc 

;'1 oecuper la tri[mne. ~ Si vous voulez, <lit-il, 
I'nteudre qUclqU'UIl, il faut écouter votre com

mission des douze, quc vous acclIscz de ty

rannie, el qui cloit vous faire connaltre ses actes 

ponr vons mettre a mcmc de les apprécier.-
De gralllls J1lurUllIres COllvrcllt sa voix. ISIJard, 

lle pouvallt plll~ tellir;'¡ ce désordrt', (Jllitte le 

fauteuil, et il est remplact'~ par Héralllt-Sé

cheHes, qui est acclIcilli par les applalldisse
ments des tribulles_ Il consulte l'asscmblée, qui, 

enlralnée par les menaces et le bruit, vote, au 

ll1iJieu de ceHe confusion, que la séanc(~ sera 

contillllée. 

On illtror!lIit les orateurs a la barre; ¡ls 50111 

';(liyis tI'ulle J\ll{~e ele pétitiollllaires. lb (km;lIl' 
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dent iusolemment la suppl'ession ¡J'une commis. 
sion orlieuse et tyranniqlle, l'élal'gissement des 
détenlls et le triomphe de 1({,7)('l'{u. -Citoyens, 
lem répond JIérault-S(>cll elles, la jorce de la 
raison el la force du peuple SO!l{ la Tlu1me cllOse. 
- De broyants applalldissemcllts é1ccueillcnt 
cette doglD:1liqlle absurdité. -Vous tlemalldez 
jllstice, ajoute-t.-il, l<l jnstice est nutre premíer 
devoir, elle vmls sera reucloc. 

D'alltl'es pétitiollnaires snccedent aux précé
denls, Divers oratcurs prellnent ellsllite la pa
role, et 011 rérlige 1111 pl'ojet de décret, par Je
quel les citoyens incarcérés par la cOrlll1lissioIl 
des dOllze sont élargis, la cornmission des dOllze 
est dissoute, et sa condllite 1 ivrée a ,'examen du 
comité de su reté générale. La nuít était avancée; 
les pétitionnaires s'(>taiellt introduits en foule 
et obstruaient la salle. La lIuit, les cris, le tu
multe, la faule, tout contribuait á augmcnter 
la cCJIlfusion. Le décret est mis aux voix, et il 
est rendu sans qu'on puisse savoir s'il a été voté. 
Les uns disent que le président n'a pas été en
tendu, d'antres, qlle les votes lI'ont pas été en 
Hombre suffisant, c['autres enfill, que les póti
tionnaires out pris la place eles députés abseuts, 
ct que le d('cret est nul. NéallmoillS iI ('st pro· 
clamé, et les tribllnes et les pétitionnaircs s'é
chappent, et v()nt alllloncer :1 la C()!IIITlune, 
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aux secliolls, allx Jacobins, aux Cordeliers, 
que les prisonniers sont élargis et que la com
mission cst cassée. 

Cette nouvel!e répandit une grande joie po
pulaire et !lB 111Omenl. de calme dans Paris. Le 
visage mcme du maire scmbla respirer un con
tentement sincere de voir les troubles apaisés! 
Cepcndant les giro[]{lins, décidés 3. cornhattre 
en désespérés, et á He pas céder la victoire a 
leurs adversaíres, se réll11issent le lellllemain 
avec la plus hrúlante indignation. Lanjuinais 
surtout, quí n'avaít pris aneune part aux haines 
d'orgueil (1l1Í divisaieut les deux eotés de la 
cOIlveJJtioll, et ~l qui on pardOllllait son opi
Iliiltreté, paree qu'aucun ressentiment person
Bel nesemblait l'animer, Lanjuinais arrive plein 
de ehaleur et de résolutioH ponr faire llOnte a 
l'assemhJée de sa failJJesse de la veille. A peine 
Osselin a-t-il dem:1l1(l{, la lecture dn décret et 
sa rédaclion définitive, ponr qu'on puisse élar
gir sur-le-champ les délerws, que Lanjuinais 
s' élance a la trilmne, et demande la parole pomo 
sontenir qne le décret est l1ul et u' a pas été 
rcndu. Des murmures violents l'interrompeIlL 
I( Accordez-moi du silence, dit-il á la gauche, 
« car je sllis décidé a rester ieí, jllsrpl';'¡ ce que 

«( vous Ill'ayez entendlL )) On ne vent entendrc 
Lalljuillais qlle 5111' la I'édactioll du décret; ce-
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pemlant, apres des épreuves douteuses, il est 
décidé que, dans le dOllte, ii sera entelldu. TI 
s'explique alors, et souliellt qlJe la cluestion 
qui s'agite est l'une eles p[I1S importantes ponr 
la sureté générale. « Plus de cill(luante mille 
« citoyens, dit-il, ont été enfermés dan s totIte 
« la France par vos commissaires; on a bit plus 
l( d'arrestatiolls arbitraires en un ll10is que sons 

« l'ancien régime clans un siócle, et vous vous 
« plaignez de ce qu'on ait elliprmé dellx OH 

« trois hommes qlli prechent le menrtre et I'a
« lIarchie a deux SOllS la fellille! "Vos commis

« saires sont des procollsllls qui agissellt loill 
« de vos yeux, et que vous laisscz agir, et votre 
« commission, placéc a coté de vons, SOIlS votre 
l( survcillance imméJiate, vons vous en ddiez, 
{( vous la sllpprimez! Dimanche Jernier, 011 a 
" proposé dans la Jacohilli(~re de faire IlIl mas
« sacre dans París, OH )'eCOl1lmcnce ce so ir la 
« méme délibération a l'É\'cch(~, Oll vous en 

« f'ournit les preu ves, OH vous les offre, et vous 
« les repollssez ! Vous protégez des hommes de 
« sang! )) -~, Le trouble éclate a ces paroles et 

cOllvrc la voíx de Lanjuínais. On ne peut plus 
délihérer, s'écrie Chambon, íI n'y a plus qu'a 
1101lS retirer dans nos départcments. -00 as

siége vos portes, reprell(l Lanjuillais. - C'esl 
fanx, cric la gau('l!e, -- lIier, ajollt(~ Lanjnínais 
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fle tontes ses [orces, vous n 'étiez pas libres, 

vous étiez maitrisés par les prédicateurs dll 

menrtrf'. - Lcgendre, de sa place, élevant 
ators la yoix, dit: On yeut llousfaire perdre la 

séance;je dt'dare fIlie si Lanjllinais cOlltillue a 
mf'lltir, je vais le jeter a bas de la tribune. -

A cette scalldaleuse menace, l'assernblée se SOll

leve, et les tribunes applaudissellt. Aussitót 

Guadct demande que les paroles de LegenJre 
soient conservées dans le proc(\s - verbal, el 

corlllues de 10llte la France, pour qu'elle sache 

comment sont traités ses député,. L:mjuillais 

cOlltin!l:mt, süutiCllt que le décrct de la veille 
n'a ras étó 1'enclll, cal' les pétitionnaires ont 

voté avec les déplItés, 011 que s'il a été rencIu, 

il doit etre 1'apporté, paree que l'asscmblée 

n'était pas libre.-Quand vous etes libres, ajollle 

Lalljuiuais, vous He votez ras l'ill1pllllité du 
crí me. - A gauchc, OH affirmc que Lanj ni nais 

altere ji;S bits; (lue les pétitiolllwiJ'es lI'ont pas 

volé, I}u'ils se sont retir(~s dalls les cOlljoirs. A 

droite, OH assure le con traire; et, S3ns s' etre 
entendu a cet égal'd, on met aux yoix le 1'ap
porl du décret. A. UllC rnajorité de cinquantc

une voix, le (kcret est rapporté. « Vous avcz 

« filÍt, <lit alors Datlloll, UIl graud acte de jus

« tice, et j'espere (ltl'íl scra repl'Odllit avant la 

f( fill de la sé:lllce; Illais si la cotntnission que 
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( vous venez de réintégrer, conserve ses pou
r( voirs tyranniques, si les rnagistl'ats du pt'uple 
t( lIe sont pas rew!us á la libert{~ et il lelll's 
« fonctions, a10rs j e vous (h>clare q u'apres avoir 

« prouvé que non s passolls 1JOS eDJlemis en 
r( pruclence et en sagesse, nous pro{wcl'o/l,r que 
« nous les passons en audace el en vigueur 1'(;
« ~'olut¡ollllaire.» On met alors aux voix l' é
Iargissemen t provisoire des détenus, et il est 
prononcó á l'unanimité. Habant St -I~tienne 
veut etre entcndu au nom de la commission 
des uouze, invoque l'attention an nom du salut 
public, et ne peut se fain~ écollter; eIlfin íl 
donne sa démíssion. 

Le décret avait été aínsi rapporté, et la ma
jorité, revenue au coté droit, semblait pronver 
que les décrcts n'appartienclraiellt au cóté gau
che que dan s quelgues momcnts de faiblesse. 
Quoique les magistrats r{~c1arnés cussent ét<~ 

élargis, qlloiquc Hébert fút rcndu a la COIf]

mnne, ouil reccvait des couronlles, lléanmoins 
le rapport dll décret avait soulevé toutes les 
passions, et l' orage, qui semblait s' etrc dissipé 
un moment, allait enfin éclater d'une mani(~re 
plus t('rrible. 

Le jour móme, l'assembl{~c qui s'était tenue 
it la mairie, et qui !le s'y réunissait plus de
puis que lc maire avait interdit les pl'Oposi-
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tions tIites de salul pub/le, fut rCllollvelée a 
l'Évcché, dans le club électoral, oú se rendaient 
parfois quclqlles électeurs. EllE' fut composée 
de commissaircs des scCtiollS, choisis dans les 
comités de stlrveiJIance, de comrnissaircs de la 
commune, dll département et des divers clllbs. 
Les femmcs meme y étaient représputées, et sur 
cinq cents persolllles OH comptait ceut femmes, 
a la tete desquelles s'en trouvait une, fa
meuse par ses emportements politiques et son 
éloquence populaire. Le premier jaur, iI ne 
parut a ceUe réuIIiofl que les cllvoyés de trt'nte
six sectjons; jI en restait dOllze (lui n'avaient 

pas dé¡Hlté de commissaires, et on leur adrcs5a 
une uouvelle convocation. On s'occupa ensuite 
de nommer une commission de six membres, 
chargée d'imaginer et de présenter le lende
main les moyclls de 53111t publico 011 se sé para 
apres ceHe mesure préliminaire, et on s'ajollrna 
pOll!' le lcudemain 29, 

Le meme soir, granel tumnlte dallE; les sec

tions. l\Ialgré le décret de la cOHvention qlli 
les ferme a dix heures, elles se prolongent 
bien apres, se cOllstituent it cette heure en so
ciéü:s patriofiqlles, et, sons ce IlOllveau litre, 
continllellt ¡eur st'ance f()rt avant dans la Huit. 

Dall~ les unes, 011 pn~pare de nouvelles adrcsses 
contre la commission des douze; dans les 311-
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tres, O!l hit des pl~titjOIlS a I'asscmbl{>e, POU! 

lui dem;¡nder l'explicatioll de ces paroles (l'J5-

nal'el : Paris sera l'tlJé de la liste des cités. 
A la commune, IOllg discollrs de Chaumette 

sur la cOllspiration évíc!(,lltc <pú se trame 
coutre la liberté, sur les ministres, sur le coté 

droit, ctc. Ilébert arrive, raconte sa détclltLon, 
l'et;oit une courOlllle qu'il elépose sur le buste 

de J,-J. ROllsseau, ct rdourlle ellsuite a sa 

section , accompagné par eles cOll1missaires de 

la COllllllune, qui 1'31l1ellent en trjomphe le 

magistrat délivré de ses fers. 

Le lendemain 2~), la cOllventioll cst amigée 

de deux nOL! velles fachellses venaJj I des dell x 

poínts militaires les plus importanls, le Nord 

et la Venrlée. L'armée clu N ord a ét(~ repoussóe 

entre BOllchain et Cambray; Valcncienllcs et 

Cambray sont privées de toute comnnlllicatiOll. 

\.. FOlltellay, les troupes républicaines 01lt été 

complételllcnt llaUlles par J\l. de Lescll/'c, (Luí 
s'est emparé de Fontena) memc. Ces lloll\'elle,<.; 

répandcllt la plus grande consternation, et 

rendent plus dallgereuse la situatioll du parti 

llludéré. Lt's sectiol1s se succedeut, a vec des 

banniert's portallt ces IIlOtS: Jiésistct/u;e ?t l'op
pression. L('s unes demandent, COtlllllC elles 

I'avaiellt annollcé la \'(~illc, l'cxplicatioll des 

paroles d'bllard; les ;tlltres dt:c1arelll qu'i1 Il y 
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a plus {\'autl'e inviola!Jilité qllt' eell(' dtl peuple, 

que par cOllséquellt les députés qui OIlt cher
ch<, a arnlE'!' les (!t"partements contre Paris, 
{loivcnt .::trc mis ell accusation, que la com
missio/l des dOllze doit etre cassée, qu'tmc ar
méc révoJutiollllaire doit etre organisée, etc. 

Aux JaLobins, la séance n'était pas moins 
significative. De t01ltes parts, OH disait que le 
moment était arl'i\'é, qu'il rdlait enon sauver 
le peuple; el dés qU'Ull lllcmLre se présentait 
pOIll' détailJcr les moycns a cmployel', OH le 

renvoyait ;'¡ la COllll1lissíOll des six, nommée au 
chlb celltral. Cclle-!a, disait-on, est chal'gée de 
pOlln'oir á tout, et de rcchcrchcr les moyens 
de salut publico Legendre, voulant parler sur 
les dangcrs du jou!', et sur la néccssité d'épuiser 
les moyens ¡¿'gaux, avallt de recourir aux 
moyens extremes, fllt traité d't!lldormeur. Ro
hespierre, IW s'expliquant pas, dit qlle c'était 
a la COmml1l1C á. s'urúr illtimcmenl rlU peuple; 
que, ponr lui, il t~tait il1capablc de prescrire 
les moyens de salut; que cela n'était pas donné 
a un seul homme, et moins encore a lui qu'á 
tOllt autl'e, épuisé qu'il était par ql1alre ans 

de révolution, et consumé d'une fiévre lente 
et mortclle. 

Ces paroJes <lu tribun urclIt UIl grnlld effet, 
provocluerent de vífs applaudissements. ElJes 

IV, 16 



indiquaient assez qu'il s'en remettait, comme 
tont le monde, a ce que f{~I'aient les autorités 
municipales a l'Éveché. CeUe assemblée de 
l'J:<~veché s'était encore réunie, et, comme la 
veille, elle avait été melée de })callcoup de 
femmes. On s'occnpa d'abord de rassurer les 
propriétaires, en jurant respect aux propriétés. 
L'on a respecté, s'écria-t-on, les propriétés 
au JO aoUt et au 14 juillet ; et sur-le-champ 
on preta le serment de les respecter au 31 mai 
r 793. Apres quoi, Dufourny, membre de la 
commission des six, dit que, sans un com
mandant général de la garde parisienne, il 
était impossible de rópondre d'aucuJl résultat, 
et qu'il faUait demander a la commune d'en 
nommer un sur-le-champ. Une fernme, la cé
lebre Lacombe, prenant la parole, insista sur 
la proposition de Dufourny, et déclara que, 
sans des mesures promptes et vigourellscs, il 
était impossible de se salive/'. A Ilssitót on fit 
partir des commíssaires pour la comrnune, et 
eelle-ci l'épondit, a la maniere de Paehe, que 
le mode ponr la nominatlon d'un commandant 
général étaIlt fixé par les décrets de la con
vention, et que ce mode lui interdisant de le 
nommer elle-meme, il ne lui restait que des 
vreux a former a ee sujeto C'était inviter le 
club a rangel' cette Ilomination an nombre 
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des mesures cxtraorditlaires de sal ut public, 
dont il devait se charger. L'assemblée résolut 
cnsllite d'inviter tons les cantons du départe
ment a s'unir á elle, et envoya des députés a 
Versailles. Une confiance aveugle fut deman
dée au Hom des six, et on exigea la promesse 
d'exécllter sans examen tout ce qu'ils propo
seraient. Le silence fut prescrit sur tont ce 
qui. regardait la grande question des moyens, 
et on s'ajourna au lenclemain matin neuf heu
res, ponr comlllencer une séance pennanente, 
qni devait etre décisive. 

La commission des douze avait été instruite 
de tOllí dalls la soirée meme; le comité de salut 
public l'avait été allssi, et il soup<;onna en 
úutre, d'apres un placard imprimé daus la 
jonrnée, qll'il Y avait a CharentoIl des conci
liabllles oú se trouvaient Danton, Marat et 
Robespi(~rre. Le cornitt~ de sallJt publie, profi
tallt el'un moment Otl Danton était absent de 
son sein, Ol'dOJllla ;tU ministre de l'intérieur 
{le faire les perquisitioIls les plus actives pour 
(lécouvl'ir ce conciliabule secn~t. Rien ne fut 
découvert, et tOllt prouve que le hruit ptait 
faux. Il paralt que tont se faisait dans l'assem
blée de la cornmune. Rohespierre dpsirait vi
vement une révolutioll manifestement dirigée 
cOIltl'P se" antagonistps, les girondins, mais il 

di. 
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n'avait pas besoin de se compromettre pOlll' la 
prodllire; ¡llui suffisait de nc plus s'y opposer, 
comme ill'avait fait plllsieurs fois, pendant le 
mois de maj, En pffpt, son dis('ours :mx Jaco

bins, oú il avait dit (!ue la commUlle devait 
s'llnir au pcuple et trollver les llloycns qu e 

lui ne pOllvait pas décollvrir, était un véritablc 
conscntcment a l'insurrection~, Cette approba
tion était suffisante, el il y :¡yait asscz d'ardeur 

au club central, sallS qll'il s'en mélat. Pour 

l\Iarat, il Cl"vorisait le IllOll"cment par ses 
fenilles, par ses ,~(,[\Il(:S de tOllS les jOllrs it la 

conventiulI, mais jI n'é¡ait pas lllembrc de la 
commission des ::;ix, véritablemelll. chargée de 
l'insurrection. Le seul homme qu'on pourrait 

croire l'auteur caché de ce mouvement, e'est 

Dantoll; mais il était incertain; il désil'ait J'abo

lition de la cOllltllission des dOl1ze, et cepen
dant il n'ullrait pas \olllli qU'OIl t01lchAr f'IlCOl'e 

a la représentatioll nationaie. M('ilball, le ren
cOlltrant (btls la jOllruée au comité de salut 

public, l'aborda, l'entretillt amiealement, lni 

fit sentir ql1ellc différt'llce les girondills met

taient entre llli et Hubcspierre, qllelle consi

dération ils avaicnt pOli!' ses grands llloyens, 

et fil1it par luí dirp qu'i! pollr/'ait Juuer 1111 
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grand róle en usant de sa pllissance au profit 

du Lien , et pOli!' le soutien des honnctes gens. 

:nanton, qlle ces paroles touchaient, releva 
brusquement 5a téte, et dit a Meilhan : -Vos 

girondius u'ont puillt de confiance en moi.-

.'\IciJhan voulut insister de nouveau; -ils n'ont 
poillt de confiance, répéta DantoIl, et il s'éloi

gna sans vouloi!' prolonger l'elltretien. Ces 

paroles peignent pal'faitement les dispositions 

de cel homme. Il méprisait cette populaee 
municipale, il n'avait anClI1l goút ponr Hobes

pierre ui pOll!' Marat, et il eút bien mieux 
aimé se metlre a la the des girolldíns , mais 
i1s n'av,licnt point de confiance en luí. Une 

conduite et des príncipes différents les sépa
raiellt ellticrement. D'aillenrs, Dalltoll ne trou

vait, ni dalls ¡cur earactere, Ili dans lenr opi
Ilion, l'éllergie llécess;lirc ponr sauvcr la 
réyolutioll, granel 1mt (lll'il chérissait par

dcssus toutes choscs. Dalltoll, ilHlifi'él'ent pOli!' 

les persolllles, llC cherchait y n'á distinguer 

cellli des deux partis qlli devait assurer a 
la révolutioll les prog\'(~s les pllls súrs et les 

plus rapides. Ñlaitre des cordeliers ('t de la 

cornmissioll des six, il est pl'ésurnahle<[u'il avait 

uue grande part al! IIIOllvernellt qlli ~e prépa
rait, et il para;t <¡ll ti \olllait (¡'aoorel rCllverscl' 

la COlllllJissíOll des dOIlZC, s,wf ;:1 \ Oil' ('llSlliíc 
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ce qu'il hwclrait faire a l'égard des girondins. 
Enfin le projet d'insurrection fut arret{~ 

dan s la tete des conjurés du club central ré
volutionnaire. lIs ne voulaient pas, snivant 
leur expression, faire une imll ITecl ion p/¡y
síque, mais loute morale, respecter les per
sonnes, les propriétés, violer (mfin avcc le 
plus granel ordre les lois, et la liberté de la 
conventioIl. Lenr but était de constituer la 
commune en insurrection, de conYoquer en 
son nom toute la force al'lll(~e, qn'elle avait le 
droit de requérir, d'ell entourer la cOllveution, 
el de lui présenter une adressc qui, en appa
rence, ne serait qu'llne pétition, et (F,i ell 

réalité serait un OI'dre véritable. 115 voulaient 
en un mot prier le fer a la maín. 

Le jeudi 30, en effet, les commissaíres des 
sectioIls s'assemhlent a l'Éveché, et ils forrnent 
ce qll'ils appellcnt l'union républicaine. Revétus 
eles pleins pouvoirs de toutes les secliolls, ils se 
déc1arent en insurrection ponr sauve!' la chose 
publique, menacée par la faction aristocratiq uc 
eloppressive de la liberté. Le maire, persistant 
dans ses ménagements ordinaircs, fait gud
ques représentatiolls sur le caractére de cette 
mesure, s'y oppose dOllcement, et 6nit par 
obéir aux insllrgés, qui lui ordol1nenl de se 
rendre a la commune ponr annollcer cc' ({u'ils 
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viennent de décider. Il est cnsuitc résolu que 
les quarante-huit sections seront réunies pour 
élllcttre, dans la journée meme, leur V~ll sllr 
l'insurrectÍon, et gu'immédiatement apres, le 
tocsin SOIlClera, les barrieres seront fermées , 
et la géllérale battra dans toutes les rues. Les 
sections se réunissent en cffet, et la journée 
se passe a reeueillir tumultucuscment le v~u de 
l'insurrectioll. Le comité de salut public, la 
commission des douze, mandent les autorités 
pour obtenir des renseignements. Le maire fail: 
connaitre, ave e un regret du moins apparent, 
le plan arrihé a l'Éveché. L'Huilier, proeureur 
syndic du département, déclare ouve1'tement, 
et avec une assuranee tranquille, le projet d'une 
illsurreetioll taute mOl-ale, et iI se retire rai
siblement aupres de ses collegucs. 

La journée s'aeheve ainsi, et des le COI11-
ltlcncement ele la nuit le tocsin 1'etentit, la 
générale se bat dans toutes les rlles, les bar
rieres sont fermées, et les citoyens étounés se 
demandent si de nOllveaux massacres vont eu
sanglanter la capitale. Tous les députés de la 
Gironde, les ministres meJlacés, passent la l1 !lit 
ho1's de leur derneure. Itolalld va se cacher chez 
un ami; Buzot, Louvet, Barbaroux, Guadet , 
Hcrg-oÍllg, Hahant- Saint- Étienne, se I'ptran

chellt dalls fIll(' chambrv {'cal'lée '. lI1ullis dI' 
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bonnes armes, et prets, en cas d'attaque, a se 
défendre jusqll'a la derniere goutte de leur 
sango A Cillq heures du matin, ils en sortent 
pour se remIre a la cOllvelltioll, oú, a la faveur 
<lu jour uaissant, se rélluissaieot déjil q"l'lg'les 
mernbrc5, appelés par le tocsin. Leurs armes, 
qui étaÍent apparentes, les font respccter de 
quelqlles grollpes qu'ils traversent, et ils arri
vent á la convention, oú se trouvaient déja 
qllelques montagnards, et oú Danton s'entre
tenait avec Garat.-Vois, dit Louvet á Gu~~det, 
quel horrible espoir brille sur ces visagcs ~ -
Oui , répond Guadet, C'l'st alljollrrl'hlli que 
Clodius exile Cicéron. - De son cúté, Garat, 
étonné de voil· Danton rendu si matin a l'as
semblée, l'observait avec attentioIl. Pourquoi 
tout ce bruit, lui di t Garat, et que veut - on? 
- Ce ne sera ríen, répond froidement nanton. 
11 faut leur laisser briser quelques pJ'f~sses, et 
les renvoyel' avec cela. - Vingt-hlli¡ dt;plItés 

étaient présents. Fermont occupe momentané
ment le fauteuil; Guadet sit>ge couragellsement 
commesecrétaire. Le nombre des déplltpS 311g

mente, ct on attend le moment d'olLvrir la 
séance. 

Dan s cet ínstant, l'illsurrection se COllSOlll

mait a la commune. Les envoyés du comité 
central révollltionnaire, ayant a knr tete le 
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présidcllt Dobsen , se présellteut a l'II('¡tel-de
Ville,Il111nisde pJeins pOlI yoirs révolutio!lnaires. 
Dobsen prend la paroJe , et déclare au conseiJ

général que le peupl(' de Paris, bJessé dans 
ses droits, vieut annuler toules les autorités 

(,()!1slitllées. Le vice -président du conseil de
mande a connaitre les pouvoirs du comité. II 
les vérifie, et y trollvant exprimé le v~n de 
trente-trois sections de Paris, il déclare que la 
majorité des sectiolls allllule les autorités cons
tituées. En cO!lS('c¡nencc, le conseil-g¿'n{'ral, le 
bureau, se retirent. Dobsen, avec les commis
saircs, prclH! la place vacan te aux cris de ?!ipe 

la l'épl!ó/ique! Il consulte ensuite la nouvelle 
assemblée, el lui propuse de réilltégrer la mu
nicipalité et le cunseil-g{~Iléral daos leurs fOllc

tions, vu que I'UIl et I'autre Il'ont jalllais man
qué ;'l leurs devoirs envers le peuple. A lIssirót 

en eHet OH réillregre l'ancienne rnullicipalité 
avec rancien cOllscil -gt;néral, alt miliplI des 

plus vifs applaudisscmellts. Ces formalités ap
parentes u'av<lÍellt d'alltre but que de renou
veler les pOllvoil's mUllicipaux, et de les reIldre 
i!linlÍ lés et suffisants pom l'insurrection.1 m mé

diatellleut apres, on désigllc un IlOU'ieall C()fll

lI1anclallt-géu(Ta[ pro\'isoirc: c'cst le nOlllll1é 

Hellriot, hOlnme grossi(~r, dévoué ~l la com
mune, et cUlnmalldalli <li[ halaillon des S<lllS-
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culottcs. Pour s'assurer ensllite le secours du 
pcup[e, et le rnaintenir sous les armes pendant 
ces moments d'agitation, on arrete qll'il sera 
clonné quarante 50115 par jour a lous les ci
toyens peu aisés qui seront de sel'vice, el que 
ces quarante sous seront pris immédiatement 
sur le produit de l'emprullt forcé, sur les riebes. 
C'était un moyen assllré d'appeler au secours 
de la cornmllne, et contre la bourgeoisie des 
sections, tous les ouvriers qlli aimaient mieux 
gagner quarante sons en prenant part a des 
rnouvemellts révolutionnaires, que el'en gagncr 
trente en se livrallt a lellrs I.ravaux accolltu
rnés. 

Pendant qu'on prenait toutes ces détermina
tions a la commune, les citoyens de la capitale 
se réunissaient au bruit du tocsin, et se reu
daient en armes autour du drapean, plac.é a la 
porte de chaque capilaine de section. Uu grand 
nombre étaien t incertains de ce qu'il Edlait 
penser de ces mouvemcnts; Dcaucoup d'entrc 
eux rneme se demandaient pourquoi on les 
réunissait, et ignoraient les mesures prises 
la nuit dan s les secl ions et a la cornmllne. Dans 
eette dispositioll, ils étaiellt iucapables d'agir 
et de résister a ce qui se ferait contre leur 
opinion, et ils devaien t, tout en rléS;1 ppl'on
vant l'insurrectioll, la secollder de [Cllr pré~ 
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sellce. Plus de quatre-vingt mille homrnes en 
armes parcouraient París avec la plus grande 
tranquillité, et se laissaiellt conduire avec do
cilité par l':mtorilé audacieuse qui avait pris le 
commalldemelJ t. Les sellles sections ele la BuUe
des-Monlins, flu Mail, et des Champs-Élysées, 
prononcées depuis long-tell1ps contre la COll1-
mune et la Montagne , et un peu encouragées 
par l'appui des girondÍlls dont elles partageaient 
les daugers, étaient pretes a résister. Elles s'é
taÍent réunies en armes, et altcJI(laiellt l'{'v{~
nement, dans l'attitude de g.ens ll1enacés <,t 

prets a se défendre_ ,I~es jacobins, les sans
cnlottes, efIrayés de ces disposÍtions, et se les 
exagérant, conraient dans le faubourg Saint
Antoine, disant que ces sections révolt&es al
laíent arborer la cocarde et le drapean Llanc, 
et qn'il fallait cOllrir aH centre de París pour 

arreter une explosioll des royalistes. Pour ex
citer uu mOllvpment pllls général, 011 vouJait 
f::lÍre tirer le canon <1'ala1'n1{'. 11 était placé au 
Pont-Neuf, et il y avait peine de mort contre 
celui qui le tirerait sans un décret de la con
vention. Henriot avait ordonné de tirer, maÍs 
le commalldant du poste avait résisté a cet or

dre, et demandait un décret. Les cnvoyés 
d'Henriot étaient revenus en force, avaient 
vaincu la 1'ésistance du poste, el dans le lIla-" 
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ment, le brllit <In canon el'alarme se joignait á 

celui dll tocsin et de la générale. 
La convention, réunie des le matin, comme 

OH l'a vu, avait mandé sur-Iechamp tOlltes les 
antorités, pOli!' savoir quelle était la situalion 
de Paris. Garat, présent dans la salle _ l't LlCClIpé 

a observer Danton, parait le premier it la tri

bune, et l'apporle ce que tout le monde c:H1I1att, 
c'est qu'llIle assemblée a été tenue a I'Eveché, 

qlt'elle demande une réparation des injures 
hites á Paris, et I'abolitioll de la commission 
des dOllze. A peine Carat a-t·il ;¡clwvé de parler, 
que les llouveallX commiss:líJ'(~S, se qllalifiant 

administration rlu rlépartement de la S('ille, se 
présentent a la barre, et rléclarent qu'i! !le s'a
git qne d'llne insurrection toale morale, ayant 
pour but la réparation des olltrages faits a la 

·ville de Paris. Ils ajolltent (11lC le pllls gralld 
o1'<1re est obsf'rvé, c¡ne chaql1c ciloyf'I1 a jllrf~ 
de respecte!' les pcrsollIll~s et les propriétés, 
que les sections armées parcollrcnt la ville avec 
calme, et que toutcs lcs autoritt~S róunles vicn

drOllt dans la jouruée faire ú b con"cntioll 
lenI' profession de foi et leurs demandes. 

Le président Mallarmé fait itnllJédiatcll1Cllt 

connaltre uu billet flu cOllllnalldant de poste au 
Pout-Neuf, rapportant la cOlltestatiu!J (lui s'est 
élevée a l'occa,;ion du canO!l d'a;;ll'illc. Dufrichl'-
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Valazé demande :lllssitot qu'on s'etlqlli(~I'(~ des 

autellrs de ce 11l0UVemellt , gll'on rcchcrche les 
coupables qui ont sOllné le tocsín, et qu'on ar
rl'te le cOlllmandan t-gú¡éral , assez audaciellx 
pour flire tirel' le callo n d'alarme sans décret 
de la COIJ v('!Jtioll. A ecUe demamle, les tribunes 

pt le eóté gauchc poussent les cris al1xquels il 
était nature! de s'aUcndre. Valazé nc se dé

cou1'age pas; il <lit ql1'on 11e le fera pas 1'el1OI1-
cel' it son caraeterc, qn'il est le représelll:mt 
de vingt-cinq milliolls d'}¡ommes, ei qu'il f('ra 
son devoir jl1sqn'au bout; il demande enfin 

c¡ u' OH enl ende sur-le-ehamp ce! te commissioll 
des dOllze si calomniée, et qll'on écoute son 
ra pport, cal' ce q ui arrive est la prellve des 
complots qll'elle n'a cessé ele dénoncer. Thuríot 
vent 1'épondre ;1 Valaz{~, la lllttc s'cngage et le 
t 11l1ml te commeucp, l\Iathieu e t Camboll t~'¡ehelll 

de se pOl'ler pOli!' médiateu!'s; ils !'éelament le 
siiellce dt>s irill!llles, la modératioll des ora
leurs de la !Imite, d s'e[[oreent de faire sentir 
que dans le mument aetne! un combat dan s la 
capitalc serait mortel pOli!' la cause de la ré
volntioll, que le calme est le senl moyen ele 
maintf'nir la di~llité de la cOllvention, et qtH' 

la dignité ('st pOli!' (~lle le selll moyen de St~ 

fain~ respecter par les malveillants. VCl'glliallfj, 

,Iispos/' COllllll(' ]\fathiell pt C<lrnbon ;1 employer 
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les moyens cOllciliatoires, dit Cju'il reganle aussi 
comme lllortel a la liberté et á la révolution 
le combat pn~t a s'engager; il se borne done 
á reprocher modérément á Tlmriot d'avoir ag
gravé les dangers de la commission des douze, 
en la peignant comme le fléau de la France , 
dans un moment ou tons les mouvements po
pulaires sont dirigés eontre elle. Il pense qu'il 
faut la dissoudre si elle a cornmis des actes 
arbitraires, mais l'entendre anparavant; et, 
eomme son rapport serait inévitablcment de 
natnrc a exciter les passións, ii demande qu'on 
en renvoie l'audition et la disCllssioll a un jonr 
plus calme. C'est, se10n lui, h' seul moyeu de 
maintenir la dignité de l'assemblée et de prou
ver sa liberté. Ponr le moment, il importe 
avant tont de savoir qui a dormé dans Paris 
l'ordre de sonner le tocsin et de tirer le canon 
el'alarme; 011 ne pellt dOlle se dispenser de 
mander a la barre le commandallt-général pro
visoire. (( Je vous répete, s' éeria Vergniaud eH 

« finissant, que quelle que fut l'issue du eorn
« bat qui s'engagerait :H1jonrd'hui, il amene
«( rait la perte de la liberté; jurons done de 
«( rester fcrmes a notre dcvoir, et de mourir 
( tOIlS a notre poste plutót que d'abandonller 
(l la ehosc publiclIle. » On se leve aussitot avec 
,les acclamatioIls, et OH pretp le sf'rment pro-
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posé par Verglliawl. 011 dispute cllsnik su\" la 
proposition de man<ler le commandant-géné
ral a la barre. Dantan, sur lequel tous les re
gards étaiellt lixés dans cet instant, et a qlli 
les girondins et les montaguards semblaient 
demande!' s'il était l'auten!' des mouvements de 
la jOllrnée, se présente a la tribune, et obtient 
aussítot une profonde attention. « Ce qu'il faut 
« avant tout, <lit-il, c'est de sllpprimer la com
{( missioIl des douze. Ceci est bien autrement 
({ important que de mander a la barre le com
« mandant-général. C'est allX hommes doués 
« de (luelques vues politiques que je m'adresse. 
« Mander Henriot ne fera ríen a l'état des cho
« ses, cal' il ne faut pas s'adresser a l'ínstru
« ment, mais a la canse des troubles. 01' la 
« cause est ceUe commissiol1 des dOllze. Je ne 
« prétenas pas juger sa conduite et ses actes; 
« ce n'est pas comme ayant commis des arresta
« tiOIlS arbitraires que je l'attaque, e'est comme 
« impolitique que jc vous demande de la sup
« primer. - Impolitiquc! s'écrie-t-on a droite, 
({ nous ne comprenons pas cela! - Vous ne le 
« comprencz pas, reprend Danton; il faut done 
(( "Vous l'expliquer. Cctte eommission n'a été 
« institllée que pour réprimer l'énergie pOpll-
« laire; elle ll'a (~té cow;:ue que dans cet esprit 
« dI' modr:rrmtisme qui ¡wrdra la révolutioll eL 
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({ la Frallce. Elle s'est attad¡{'e ;( pOllrsnivl"e des 

« magistr-ats énergiques <lont tont le tort était 

« de réveiller l'anlf'llr du I){'uple. Je lI'examine 

« pas encare si elle a dalls ses poursuites obéi 

« ;\ des ressentiments persOllllefs, mais elle a 
« montré d('s dispositions qu'alljollrd'lwi IlOllS 

« devolls condamner. Vous-mcmes, sllr le rap

(( part de vatre ministre de I'intérieur, dont le 
« caractere est si d OllX, dOllt l'espri test si im par

« ti al , si éelairé, VOllS ayez ('Iar~i les hommes 

« que la commissioll des dOllze avait reofel'mt-s. 

l( Qlle faites-vous dOlle de la cOllltrlissinI1 e1le
« meme, puisc¡ue vous allllulez ses ae/es) ... Le 

« canon a tonué, le pcuple s'est sOlllev(~, m;¡is 

« iI faut remercier le pellple de son éIlergie, 
« dans I'intén~t de la cause mcme que nous 

« défcndons; et, si vous (~tcs des kgislutcurs pa
re ¿¡tiques, vous applallclirez vous-nH~mcs il son 

( ardenr, vous réformerez vos propres crrcurs, 
« et VOllS abolirf'z volre comlllissioll. Je !H' 

( m'adresse, l'épete ellcore Dallton, qu'a ces 

« hommesqui ont qllelque intelligcnce de notre 

r( si tnatiol1 ,et nOIl a ces etres stupides q ui , daos 

(f ces grands mOll\'ernen ts, lle sa vent écoute1' 
« que lCllrs passions. N'hésitez done pas a sa
« tisfair(' ce peupJe ... )) - Quel peuple? ~'écri('
({ t-O]1 a d roi te. - « Ce peu pIe, rt~p()lld 1)anton, 

« ('(' pPlIplc imlll(,ll~e IJlli ('sI noln' sPlltinelll' 
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( avallcée, qui hait forlemellt la tyrannie et le 
« Llche modérantisme qui doit la ramener. 
« Hatez-Volls de le satisfai re, sauvez-Ie des aris
« tocrates, sallvcz·lc de sa propi'e colere; el sí, 
« lorsqu'il sera satisfait, des hommes pel'vers, 
« Il'Ímporte á quel parti ils appartiennent, VOll
« !aient prolonger un mOllvement devenu inu
« ti le , París lui - meme les ferait rentrer dans 
« le néant. » 

Rabaut-Saint-l;:ticllue veut jllstifier la com
missíOll des dOllze sous le rapport politique , 
et s'atlache a pronver que rien n'était plus 
polítiCJue (pJe de créer ulle commission pOllr 
découvrir les complots de Pitt el de l'Autriche, 
qui paient tous les clésordres de la Franee. -
Abas! s'éerie-t-on; otez la parole a Rabant. -
¡'t\on, s'écrie Bazire, laissez-la-Iui, e'est un 
mellteur; .ie pronverai que sa commission a 
ol'ganisé dans París la gllcrre civile. '- Rabaut 
veut contillller; :Marat demande qll'on intro
dllise une déplltatioll de la commune.-Laissez
moi done aehever, dit Rabaut. -La commUlle! 
-- La commune! la eommune! s'écrie - t - OH 

llans les tribunes et a la Montaglle. -Je dé
clarerai , reprend Rabaut, que, lot'sque j'ai 
vOlllll dirc la yprité, \OUS m'avez iuterromplI. 
-, Eh hien ! condllez, luí dit-on. Raballl. finit 
par demalH!er que la commission SOlt sup-

IY. 17 
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primée, SI 1'011 veut, mais que le comité de 
salut public soit immédiatement chargé de 
poursuivre toutes les J'cchcrchcs qu'clle avait 
commencées. 

La déplltation de la commune illsurrectioll
nelle est introduite. « Un granel complot a ét(; 
« formé, dit - elle, mais iI est découvert. Le 
« peuple qui s'est soulevé an 14 juillet et au 
« ro aOllt ponr renverser la tyrannie, se leve 
« de nOllveau ponr arreter la contl'(~-révolll

« tion. Le conseil - général IlOllS envoie pOllr 
« vous f:lire COllllélllre les mesures qu'il a prises. 
« La premiere a été de metlre les propriétés 
« sous la sauvegarde des répuulicains; la 
« seconcle de donner quarante sous par jOllr 
« aux républicains qui resteront en armes; la 
« troisieme de former une commissioll qui cor
a responde avec la convention, dans ce mo
a ment d'agitation. Le cOIlseil - général vous 
« demande de fixel' a cette commission une 
« salle voisíne de la votre, oú elle pllisse siéger 
« et se conccrte·r avec vous. » 

A peine la députation a-t·eHe cessé de parler, 
que Guadet se présente pour répondre a ses 
demandes. Ce n'était pas celui des girondins 
dont la vue était le plus propre a calmcr les 
passions. " La commmw, <lit-il, en pl'étendant 
« qn'elle a décollvert UII complot, ne s'est 
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« trompée que d'ull mol, e'est qu'elle I'a exé
« cuté. )) Les cris des ¡ribunes l'intcrl'umpent. 
Vergniaud el e\1!aml(~ (jll 'elles soient évaeuées. 
Un horrible tUlJlulte s'él('>ve, et pendant long
temps Ofl n'clItend que des cris confuso Le 
présidcnt l\fallarmé répete en vain que, si la 
convcntion n'est pas respectée, il usera de 
l'autorité que la loí lui darme. Guadet occupe 
toujours la tribune, et parvient a peine él faire 
cntendre une phrase, puis une autre, dans les 
intervalles de ce granel désordre. Enfin il de
mande que la convention interrompe ses déli
bérations jusqu'a ce que sa liberté soit assurée, 
et qlle la commission des douze soit chal'gée 
de poursuivre sur-Ie-champ ceuxqui ont sonné 
le toesin et tiré le canon d'alarme. Une telle 
proposition n'était ras faite ponr apaiser le 
tumnl te. Vergnialld veut reparaltre él la tribune 
púur l'amener un pen de calme, mais lIne 
núuvelle di-pntatioll de la municipalité vient 
reproduirc les ri-clamations déjél faites. La COll

vention pressée de nouveau ne peut plus l'é
sister, et décrete que les ouvriel's requis poul' 
veiller au respect de l'ol'dre public et des pro
priétés, recevl'ont quarante sous par jour, et 
qu'llne salle sera donnée aux commissail'es 
des autorités de Paris, pOllr se concerter avec 
le comitt' de salllt publico 

17· 
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Apres ce décret, Cout}¡on veu l répondre a 
Guadet, et la journée dt'>já fort a\ancée se 
consume en disClIssioIlS sans résu I tato Tüu te la 
popLllation de Paris, réunie SOllS les armes, 
continue de parcourir la \ill~ avec le plus grand 
ordre, et dans la meme incertilllde. La com
mUlle s'occupe a rédiger de nouvelles adresses 
relatives a la eommissiün des douze , et l'assem
hlée lH' cesse pas de s'agiter pour ou contre 
eette cornmission. Verglliand, gui "enait de 
sortir un rnOlllent de la salle, et qlli a"ait eré 
tt'>moin du sillgulier spectaclc de tünte ulle 
population ne sachant quel partí pl'endre el 
obéissant aveuglément a la premiere autorité 
qui s'en cmparait, pense qu'il faut profiter de 
ces dispositions, et iI fait une motían qui a pour 
hut d'établirune distinctioll entre les agitateurs 
et le peuple parisien, et de s'attacher celui-ci 
par un témoignage de confiance. « Je suis 
«( IOÍn, <lit-il ~I j'assemblée, d'acclIser la majo-
« rité ni la minorité des habitallts de París; ce 
« jour servira it faire voir combien París aime 
(( la liberté. Il sufflt de parcourir les rues, de 
( voir l'ordre qui y regne, les nombreuses pa
( trouil1es qui y circulent; iI sllffit de voir ce 
«( bean spcctacle 130ur décréter que París a bien 
( mérité de la patrie! )) - A ces rnots, toute l' as
"pmblée se leve, et d~clare par acclamations 
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que París a hien mérité de la patrie. La l\Ionta
gne et les tribulles applaudissent, smprises de 
voir une telle proposition sortir de la bOllche 
de Vergniaud. Cette motíon était fort adroite 
san s dO!lte, mais ce n'était pas avec un témoi
gllage flatteur qu'on pouvait réveiller le zéle 
dt's seclÍons, rallier ce Hes qui désapprouvaient 
la commune, et leur dOllner le courage et l'en
semble nécessaires pom résister a l'insurrection. 

Dans ce moment, la section da faubourg 
Saint-Antoine, cxcitée par les émissaires q!Ji 
étaiellt vellus luí dirc q!le la Blltte-des-.Moulins 
avait arboré la cocarde blanche, descend dans 
I'intéricur de Paris avec ses canons, et s'arrete 
a quelques pas du Palais-Royal, ou la sectioll 
de la Bntte- des - ::\Ioulins s'était retranch{·e. 

eeHe-ci s'était mise en bataille dans le jardín, 
avait fermé tOlltes les grilles, et se tenait prcte, 
avec ses canons, i¡ soutcnjr un siége en cas 
d'attaque. Au dellOrs un continuait a répandre 
le bruit qu'elle avaít la cocarde et le drapeau 
blancs, et on excitait la sectioll du faubourg 
Saint-Antoine a l'attaqner. Cependant quelq[Jcs 
officiers de cette derniere représeutent qu'a
vant cJ'en venir a des extrémités , iI faut s'as
surer des faits et tacher de s'cntendre. lis se 
présentent aux grilles et lJc.manuent a parler 
aux oHiciel's de la Butte-des-MouIius. On les 
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rec;oit, d ils He trouvent partout quP les cou
]curs nationales. Alors 011 s'explique, OH s'em
hrasse de part et d'autre. T.es officiers retour
nent a lellrs bataillons, et bielltót les deux 
sections réunies se confondcnt et parcourent 
eusemble les I"Ues de Paris. 

Ainsi la soumission devenait de plus en plus 
générale , et OIl laissait la nouvellc commune 
poursuivre ses débats avec la convention. Dans 
ce moment, Rarrere, toujours pret a fournir les 
pl'Ojets moyens, proposait au llOll du comité 
de salut public d'abolir la commissiol1 des 
clouze, mais en meme temps de mettre la force 
armée a la disposition de la con vention.-
Tandis qll'il Jéveloppe son projet, Ulle nou
vellc députation vient pour la troisieme fois 
exprimer ses uernieres i IItent ion s ~I l'assemblée, 
aa llom clu département, de la commune, et 
des commissaires des sectiollS extraordiuaire
ment réunis A I'Éveché. 

Le procureur-syndic du départemcllt, l'Hllil
lier, a la parole. « Législateurs, dit-il, depnis 
« long-temps la ville et le département de París 

«( sont calomniés aux yeux de l'univers. Lrs 

{( memes hommes qui ont voulu pcrdre París 
« dal15 I'opinion publique SOllt les fauteurs des 
« massacres de la V cndée; ce sout el/X qni flat
" tent et soutíenllrnt les espérallces de nos en-
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« llemis; ce sont eux qui avilissent les autoritó 
« coustitut>es, qui cherchellt a égarer le peuple 
« pOLIr avoir le droit de s'eu plaindre; ce sont 
« ellX quí vous dénOLlcent des complots irnagi
« naires pOllr en créer de réels; ce sont eux qui 
« vous Ollt demandé le cumité des dOllze pOlll' 

« oppl'imer la hbert~ du peuple; cc sont eux 
« enfin q lIi, par lIne ft'rrneIltalioll criminelle, 
« par des adresses cOlltrouvées, par leurcorrCii
(e pondance, entreticnnellt les haines et les di
« visions dans votre seill, et privcnt la patrie du 
« plus granel des bicllf;tÍts, el'ulle bonllc cOllsti· 
« tUtiOll qu'eIle a achet(~e par tant de sacrifices.ll 

Apres cette véhémente apostrophe, 1'1Iuillier 
dénonce des projets de fédéralisme, déelare 
que la ville de París vellt périr pour le main
tien de l'uníté républicaine, et demande j us
tice des paroles f;lmeuses d'lsnard, Pa,.is sera 
rc~ré de la [úte des cité.\'. 

« Législatems, s'écríe-t-il, le projet de dé
« truire Paris serait-il bien formé! voudriez
(( vous dissoudre ce dépot sacré des arts et des 
(( cOllnaissances humailles ! » A pres ces lamell
talions affectées, i1 demande vengeance contrc 
fsnard, contre les douze, et contre beaucollp 
d'autre.r coupllbles, te1s que Brissot, Guadet, 
Vergllialld , Gcnsollné, BlIzot, Harbarollx. 
Holalld, Lcbl'UlI, Clavierc, etc. 
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Le coté droit garde le silence. Le coté gau
che et les tribunes applaudissent. Le président 
Grégoire répond a l'IIl1illier par des éloges 
emphatiques de Paris, et invitp la députation 
aux honnellrs de la séaIlce. Les pétitiol111aires 
qui la composaient étaient melés a une foule 
de gens da peuple. Trop nombreux pour res
ter tOllS a la barre, ils vont se placer du coté 
de la l\1oIltagne, qui les accueille avec empres
sement et leuI" ouvre ses rangs. Alors une mul
titude inconnue se répand dans la salle, et se 
confond avec l'assembIéc. Les triblllws, 11 ce 
spectacle de ji'aternité, entre les représentants 
et le peuplc, retentissent d'applalldisselllents. 
Osselin demande aussit6t que la p('tition soit 
impriméc, et qu'on ddibere sur son contenu, 
rédigé en projet par Barrere.-Président,s'écrie 
Vergniaud, consultez l'assemblée pour savoir 
si elle vent délibérer dans l'état Otl elle se 
trouve 1- Aux voix le projet de Barrere ! s'6-
crie-t-o.n agauche. -Nous protestons, s'é
crie-t-on a droite, contre toute délibération, 
- La conven tion n' est pas libre, dit Doulcet. 
- Eh bien! reprcnd Levasseur, que les mem-
bres du coté gauche se portent vers la droite, 
et alors la convention sera distinctc des péti
tionnaires, et pourra délibérer. A eette propo
sition, la Montágne s'empresse de passer a 
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droite. Ponr un momcnt lcs Jeux cotés se COll

fumient, et les hancs dc la ~lontaglle SOIJ t en
tiérement abanclonnés aux pétitionnail'es. 011 

met aux voix l'imprcssion de l'adresse, et elle 
est décrétée.-Aux voix, répéte-t-on ensuite, le 
projet de Barrerc 1 - Nous ne sommes ras 
libres, répondent plusíeurs membres oe l'as
spmblée. - Je demande, s'écrie Vergniaud, 
que la cOIlventioIl aille se réunir a la force 
armée qui l'entoure, pour y chercher protec
tioll contre la violen ce qll'elle suhit. En ache
vant ces mots, iI 50rt slIivi d'ull grano llomlH'c 
de ses coUegues. La l\Iontagne el les tribunes 
applaudissent avec iI'onie au départ du coté 
droit; la Plainc reste indécise et effrayée. {{ Je 
({ demande, dit allssitót Chabot, qu'on fasse 
{( l'appelnominal pOllr signaleI' les absents qui 
{( désertent leuI' poste.)) Dans ce momen t, 

Vergnialld et CPllX qui I'avaiellt suivi rentrent 
avec un air de douleur el cornme tOllt-il-fait 
accablés, cal' cette dé marche , qui pou vait etl'e 
grande, si elle eut été secondée , devcnait pe
tite et ridicule en ne l' étallt paso Vergniaud 
essaic de parler, mais Robespierre ne veut pas 
luí céder la tribune qll'il occupait. Il y reste, 
et réclame des mesures promptes et énergi
ques pou!" satisfaire le pCllple; il demande 
qu'a la suppression de la commission des douze 
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011 joigue des mesures séveres eOlltl'P ses mem
Lrcs; íl s'étend ensuite 10llfjucmcnt sur la r(~· 

daction du projet de Barrere, et s'opposc a 
l'article qui attribuait la dispositioll de la force 
armée a la convcntion. --«Collc!uez done, lui 
" dit Vel'gnjaud impatient. - Ouí, ¡>cprclld 
« Robespierre, je vais eonclure et cOlltre vous' 
« Contrc vous, qui, apres la révolntlüll dn 1 ü 
« aout, avez voulu conduire a l'échafautl cel1X 
« qui l'ont faite ~ eontre vous, qui n'avez cess{~ 
« de provoquer la clestruction de Paris! eontrc 
« vous, qui avez VOUlll sauver le tyran! contre 
( vous, qui avez conspiré avce DUlllouriez! ... 
« Ma conclusioll, e'est le décret d'accusatiol! 
« contre tous les complices de Dumouricz, el 

« contre ceux désignés par les pétitionnaires. )) 
Apres de longs et nombrcl1x applaudisse

mellts, un décret est rédigé, mi.s aux voix, et 
adopté au milieu d\m tumulte quí lwrmet á 
peine de distinguer s'il a rélHli UII llülllbre 

suffisant de suffrages. Il porte: que la CüIII
mission des douze est supprimée; que ses pa
piers seront saisis pour cn etre faít le l'apport 
SOIlS trois jours; que la force arm<-e cst en r('
qllisition permanente; que les autorités cons
títuées rendront compte a la convelltioll des 
moyens pris pour assurer la tranqnilliu; plIhli
(Iue; que les complots dénollcés SCJ'ülll pour-· 
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suivis, ct qll'une pr'oclarnatioI\ Sf'r'il. f:tite }lour 
donner á la France Ulle juste idée de cette 
journée, que les lllalveiJlallts chercheront sans 
doute a défigurer. 

Il était dix hemes du soir, et déjá les jaco
bins, la commune, se plaignaicnt de ce que la 
journée s'écoulait sans produil'e de résultat. Ce 
décret rendu, quoiqu'il!le décide eucore rien 
qnant a la personne des girondins, est un pre
miel' succes dont on se réjouit, et dont on force 
la conventíon oppríméc a se réjouir aussi. La 
commune ordollne aussit6t d'íllllminer la vilIe 
enticre; 011 fait une promenadc civique aux 
flambeaux; les sections marchent confondues, 
ceHe du faubonrg Saint-Antoine avec eeHes de la 
Butte-des-Moulins et du Mail. Des députés de 
la Montagne et le pl'ésidellt sont obligés d'as
sister a ce cortége, et les vainql1eurs forcent 
les vaincus eux·rnemes ú célébrer IcUl' victoire. 

Le caractere de la journée était assez évident. 
Les insurgés avaient prétendu faire toutes cho
ses avec des formes. Ils ne voulaient pOillt 
dissoudre la cOllvention, mais en obtenil' ce 
<¡u 'ils exigeaient, en paraissant luí conservcl' 
Ieur respecto Les faibles membres de la Plaine 
"e pretaient vololltiers a ce mensoilge, qlli 
tendait a les faire regardcr encore comme li
ures, quoi(lue en fait ¡ils obéisscnt. On avait 
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eu effet aholí la commission des douze, et rClI

voyé l'examen d(~ sa conduite a trois jOllrs, 
afin de ne pas avoir l'air de cédcr. On n'avait 
pas attribué ~t la convention la dispositioll de 
la force armée, mais on avait décidé qu'il 
lui serait rendu compte des mesures prises, 
pour lui conserver ainsi les apparences de la 
souveraincté. On ordonnait enfin une procla
mation, pOlIr répétcl' officiellement que la 
conventi.on n'a'\ai.t p·,\5 peu\', ct qn'd\e ~\:a\t 

parfaitement libre. 
Le lendemain, Harrerc fut chargé de rédiger 

la proclamatíon , et il travestit les éY(~llements 
du 31 mai avec cette rare dcxt(~rité (IllÍ le ftí
sait toujours rcchercher quand il s'agissait de 
fournir aux faibles un prétexte honnete de 
céder aux forts. Des mesures trop rigonreuses 
avaient excité, disait-i1, dll m(~contenteIllellt; 
le peuple s'était levé avec éllcrgic, mais avec 
calme, s'était montré totIte la journée COllvert 
de ses armes, avait proclamé le respect des 
propriétés, avait respecté la liberté de la con
vcntion, la vie de chactll1 de ses membres, et 
demandé Ulle justice ql1'on s'était C'mpressé de 
lui remIre. C'estainsiquc Barreres'exprimait a 
l'égard de l'abolition de cette commissioll des 
douze, dOllt il était Illi-nlt~me l';¡llteur. 

Le I~l' juiu, la trallquillité était loill d'etre 
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n"tablie; la réuniou a l'f~vé('hé C'ouúnllait ses 
délibérations; le département, la commane, 
tOl1jours convoqués f'xtraordinuirement, étuient 
en séance; l(~ hrllit n'unit pas cessé cluus les 
sections; et de toutes parts OH disait qu'ou 
n'avait obleulI qne la moitié de ce qu'on désj~ 
rait, Pllisque les vingt-deux siégeaient encore 
dans la convention. Le lrouble l'égnait done 
tOlljonrs dans Paris, et 011 s'attcudait a de 
nouvclles scenes pOllr le lendemaill dimanche, 

2 Jml\. 

TOllte la force positi\'c et matérielle se troll
vait dalls la réunioll inslltTt'ctionnelle de l'Éve
clIé, et la force légale dans le comité de salut 
public, revetu de tous les pOllvoirs extraor
dinaires de la cOllvention. Une salle avait été 
assignée dan s la jouI'Ilée du 3, , pour ({lI(:' les 
alltorités cOllstitllées y vinssent correspondl'e 
avec le comité de salut publico Pcndallt toute 
la jouruée el u 1 el' j uin, le comité de salul pu
blic ue cessa demallderlesmembresdel.as
semblée insurrcctionuelle, pou!' savoir ce que 
voulait encorc cette cornrnune révoltée. Ce 
qu'elle voulait était trop évident : c'était OH 
l'arrestatioll on la destitution des députés qui 
lui avaiellt si courageusement résisté. 'Ious les 
membres dn comité de salut public étaient 
profondélllent affectés de ce projet. nelmas ~ 
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Treillal'd, Bréard, s'ell affligeaient sincercmellt. 
Carn hOIl, grand partisan, comme ii le disai t 
toujours, da pouvoil' revolutioTlllail'e, mais 
sCl'llpuleusement attaché a la légalité, s'indi
guait de l'audace de la commune, et disait a 
Bouchotte, successeur de Beurllonvillc, et, 
eomme Pache, complaisant des jaeobins : f( Mi
(( nistrc de la guerre, nous ne sommes pas 
I( aveugles; je vois tres-bien que des employés 
(e de vos bureaux sont pal'mi les ehefs et les 
e( mcneurs de tout cecí.)) narrere, malgré ses 
ménagcments accoutumés, eommerl(~ait aussi 
~l s'indigner, et a le dire. «( TI faudra voir, répé
c( tait-il daos ectte triste joul'née, si e'est la 
c( eommune de París qui repl'ésente la ré¡m
« blíque franc;aise, OH si e'est la eonvention.)) 
Le jaeobin Lacroix, ami et lieutenant de Dan
ton, paraissait embarrassé aux yeux de ses col
legues de l'attentat qui se préparait eontre les 
loÍs et la rcprésentatioll naliolJale. Danton, qlli 
s' était borné a approuver et a désirer forte
ment l'aboiition de la eornmíssion des douze, 
parce qu'il ne voulait ríen de ce qui arretait 
l'éllergie populaire, Danton aurait souhaité 
qu'on respectat la représentation nationale; 
1l1ais ii prévoyait de la part des girondins de 
1l0llVeanx édats pt IIlle Ilouvelle résistallce a 
la marche de la révolutioIl, et eút désiré trou-
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ver Ull moyen de les {'[oigner S311S les pros

crin~. Garat lui en ofJrit un, qu'il saisit avec 
empressement. 1'0115 les ministres étaient pl'é
sents all comit{,; (;arat s'y tronvait avec ses 
collegllt's. Pro{(lJIdél1len t affligé de la sitllatioll 

01" 'iC troll vai(~1I t, les uns a l' égard des autres, 
¡es cltefs de la révollltion, il Cor](,~llt ulle idéc 
généreuse qui a urai t 1lll rameller la concorde, 
« Souvent'z-vollS, dit-il aux ruembres du co
« mité, et particlllicI'f'ment ú Danton, des que

« relles de Thémistocle et d'Aristide, de l'obs
«( tiIlation de I'un á refl/ser ce glli était propos{~ 
( par j':wtre, et des dangel's qu'ils fircnt cou
«( rir a leur patrie. Souvenez-vous de la géné
« rositó d'Aristide, qui, profondémellt péné

{( tré des maux qu'ils causaient tous deux a 
re leur pays, eut la magllanimité de s'écrier : 
{( () A t héniens, vous ne pOllrrez etre tl'an
« quilles et hellrclIx, que IOl'sque vous nons a [l

«( I'ez .iett>s, Thémistocle et lUoi, daus le Rara
« thl'e! Eh bien! ajoute Garat, que les chefs des 
( deux coll>s de l'assemblée se répetf'nt les 
I( paroles d' Aristide, et qu'ils s'exilent volon
« tairerneIlt, et en nombre égal, de l'assem
( blée. Des ce jour les discordes se calmeront; 
« il restera dans l'assemblée assez de talents 
(( pOll\' s:tuver la chose ¡Hlhli(PlC, et la patrie 
« béllira, dans leur magIlifi(l'le ostracisme, 
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« ces hommes qui se serollt annulés pour la 
« pacifier. » A cette idée génércllse, tous les 
membres du comité sont émus. Delmas, Bar
l'ere, le chaud Cambon, sont enchantés de ce 
projet. Danton, qui était ici le premier sacri
fié, Danton se léve, les larmes allX ycux. et 
dit a Garat : « Vous avez raison, jc vais á la 
« convention proposer cette idée, el je m'of
(e frirai a me rClldre le premier en otage i. 
« Bordcaux. » On se sépare tout plcins de ce 
noble projet, ponr allcr le communiquer aux 
chefs des dellx partís. On s'adresse particulie
rement a Robespierre, :l quí une telle abné
gation ne pouvait convenir, et qui répond q!il~ 
ce n'est la qu'un piége tendu a la :\Iontagne 
ponl' écarter ses plus courageux défenseurs. 
De ce pl'ojet il ne reste plus alors qu'une senle 
partie exéctltable, c'cst l'exil volontaire des 
girondins, les montagnards refllsant de s'y 
soumettre ellx-memes. Cest Barrere qui est 
chargé, au nom dll comité de salllt pllLlic, de 
proposer anx uns un sacrifice que les autres 
n'avaient Fas la générosité d'acceptcr. Barrere 
rédige donc un projet pOlll' proposer aux vingt
deux et aux membres de la commissioll des 
douze, de se démettre voloutairement de Jeurs 
fOllctions. 

Dans ce 1l10lllent, le projet ddinitif de la se-
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conde illsurrectioll s'arretait a l'assemblée df' 
r~~veché. On se plaiguait la, ainsi qu'allx Ja
cobins, de ce que l"énergie de Danton s'était 
ralentie depuis l'abolitían de la commissioll 
des dotlze. Marat pl'oposait d'aller exiger de la 
convention la mise en accusation des vingt
deux, et conseillait de l' exiger par force. On 
rédigeait meme ulle pétitiün COl/rte et éIH~r

gigue pour cet objet. On arrétait le plan de 
l"insurl'ection, non dans l'assemblée, mais dans 
le comité d'exécution, chargé de ce qu'oll ap

pelait les moycns de salut pu/;lic, et compos(' 
des' arlet" des DobsCll, des Gusman, et de 
tOllS ces honnnes qui s'étaient constamment 
agités depuis le 21 jallvier. Ce comité décida 
de faire entourer' la convention par la force 
armée, et de consigner ses lllembres dans la 
"alle, jllSf{lI';1 ce fJll'elle eut rendu le dhrcl 
I'xi?é. POllr cda, nll dcvail faire reutrer d:llh 

Paris les batallJons destilll'S pOllr la Ycnd('(', 

qu'on ay,tit el! sotn de l'etel1it" S01lS diver~ 

prétextes, dans les casernes de Courhevoit'. 
Un croyait pouvoir obtcni r de ces bataillolls. 
et de quelqllcs autres dont un disposait, ('(' 
qU'OIl n'allt'uit p.~nt·etre pas obtenu de la gal'de 

des sections. En entourallt le Palais-Natiolla 1 
de ces hommes dévoués, el ell maillteuanL. 

eomme au 3, mai, le reste de la force arIllée 
IY. 
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dan~ la docilit{~ eL l'ignorance, 011 dcvait fan 
lement venir a hont de la résistance de la COIl

vention. e'est Henriot qui fut encore chargp 
de commander les troupes autollr du Palais
National. 

C'était la ce qu'on s'était pl'omis pour In 
lendemain dimallche 2 juin; mais dallS la soi
rée dn samedi 011 voulait voir si une derniere 
démarche 11e suffirait pas, et essayer qnelques 
nouvelles sommations. Dans cctte soírée. en 
effet, OH fait hattre la géllérale et SOll11cr 11> 

tocsin, et le comité de salut puLlic s'empresse 
de convoquer la conventiou, pour siéger ao 

mílieu de eette nouvelle tempete. 
Dans ce moment, les girondins, réunis UlH' 

demiere fois, dinaient ensemble, pour se con
sulter sur ce qui lem restait a f~lire. Il était 
pvident a lcurs yeux que l'insurrection ac
tllelle ue pouvait plrlS avoir pour olJjet, ni 
des pl'esses el brisel', comme avait r1it Danton, 
ni une commission a supprimer, et qu'il s'a
gissait déflOitivement de leurs personnes. Les 
uns conseillaient de rester fermes a leur poste, 
et de monrir sur la ehaise eurule, eH défen
clant jusqu'au baut le caractere dont ils étaient 
r¡;vetus. Pétion, Buzot, Gensonné, penchaient 
pOllr ectte grave et magnanime I'ésalution. 
Rarharollx, SéÚIS calcull'r les résultats, ne sui-
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vant quP les inspirations de son ame hérolque. 
voulait aller braver ses ennemis par sa pré
sence et son eourage. D'autres enfin, et LOll vet 
était le plus ardent a soutenir eette dernierp 
opinion, proposaient d'abandonner sur-le
ehamp la convention, oú ils n'avaient plus rien 
a faire {rutile, oú la Plaine n'avait plus assez 
de courage ponr leur donner ses suffrages, et 
oú la Montagne et les tribulles étaicnt réso
lues a eüuvrir leurs voix par des lmées. Ils 
voulaient se retirer dans Ieurs départements. 
fomenter l'insurrection déjú pl'esque déclarée, 
et revenir ea force a París venger les lois el 
la représentatiotl nationale. Chacun soutenalt 
son avis, et on ne savait anquel s'arreter. Le 
bruit dLl tocsin et de la générale ühligc les in
fortunés convives a quitter la table, et a eher
eher un asile avant d'avoir pris une résolution. 
lis se rendent alors chez l'UIl d'eux, moills 
compromis que les :ultres, et non inserit sur 
la famellse liste des vingt -deux, chez Mcilhan, 
qui les avai.t déja re<{llS, et qui habitait, rue 
rll'S Monlins, un logement vaste, ou ils pou
vaient se réunir en armes. lIs s'y rendent en 
h:ltc, a part quelqnes-ulls qui avaient d'alltres 
mOyt'ns de se mettre ;\ eouvert. 

La convention s'était réllnie ;m bruit du 
loesin. Trps-peu de membres étaient présents_ 

18. 
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el tOllS cenx ell¡ c("té droit maW[ll:lif'1I1. L;Jl\ 

juillais seul, empressé de !Jraver 101lS les dan· 
gers, s'y était rendu pour déllf)J]cer 1(, com

plot, dont la révélation n'apprenait. ríell ~l 

persnnne. Apres une séance asscz ora~ellse el 

assez courte, la eonvention répondi tal/X pP
titionnaires de I'Évec)¡é, que, vu le d('cret qlll 

f'lljoignait an comité de salut public de lui 

faire un rapport sur les vingt.deux, elle n'avait 

pas a statuer SUJ' la nOllvelle demande de lil 
commlllle. On se sépara en désordre, ('t le,~ 

conjurés renvoyerent au lenclemain matin I'exe

cntion définitive de leur proJeL. 

La générale et le tocsín SI' firen! entendl't' 

ton/e la nuit du samedi au dimanche matin, 

'), juin r 793. Le canon (ralarme gronda, el loute 

la populatioll de París tut en armes des la 

poin/e dll jonf. Pr('s de qllatre-vingt mille 
hornrnes étaient rallg<"s alltour (k la COI!\'ell 
tíOIl, mais plu,-; de soixante-quillz/' mille 

ne prenaient aucunc pal't a J'évéuement, et 
se contentaiellt d'y assister l'arme au bras 
(Juelc¡ues hataillol1s dévOllÉ'S de canouniers 

étaient rangés sous le commandement de fTeJl
ríot, autour dtl Palaís- \ational. Jls avaielll 

cent soíxante-tl'ois bOLIches a ft'll , des caissolls, 

des grils i1 l'OlIgir les bonlds, d(~s ml~ches allll

mpes, et tout J'appal'cil lIlilitaiJ't' carable d'im-
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jlust'!' aux il1lagil1at¡oll~, Des le matitl un ayalt 

Lut rentrer dal1~ Paris II:s bataillolls dOlll le 
.léparl POLI)' la VeIlllée a \<tí t l'tt~ retardé; UH l('s 

avait irrltt's ell leur persuadant qu'on vellait .It' 

décolI\'l'ír des complots dont les chefs étaienl 
daCJs la cOllvenlioll, et c¡u'il fallait les ell aITa· 

cher. On assurc gu'a ces raisons on ajollta de~ 
assigllats de ceut SOl/S. Ces bataillons, étlllSI 

cntraiués, marchércnt drs Champs-Elysées ú 
la Madelainc, de la Madelaillc an honlevart, el 
dubolllevart au Carl'ouscl,pnits ~I exécuÍt'r toul 
ce que ¡es cOlljUl't':S voudraient leul' pl'cSCI'il't', 

AillSi la con velllioll, sPlTée a peine par q uet

<{ !les Illille f()I'cellés, semblait assiégée par 
quatI'e-vingt mille bommcs. Mais glloiqu'elle 
ue 1'út récllemellt pas assiégée, elle n' eu cuurait 
¡¡as Jl)oills d(~ dauger, cal' les quclqH(~s Illillt, 
IlUlllllles qlli I'elltouraicut étaiclIt disposés;1 SI' 

¡¡Her cuntrc die allx (kl'llil'l's c.\.cés, 
Les députés de tUlIS les cútÉ's se trollvaiclil 

:\ la séance. La Montaglle, la PlaÍue, le cott"> 
droit, occupaient leurs banes. Les dépu tés 
pI'Oscrits, réunis en grande partic chez Meil
hall, ou ils avaient passé la Huit, voulaicnt se 
['endre aussi a kilI' poste. Buzot faisait des el 
forts pUllI' se détacher de ceux qui le rete· 
lIaienl, <'1 alle!' expirer au sein de la COIIVl'll 

I¡Oll, C('pclIllant UIl était parvellu ;\ !'ell (;'111 



pechero Bal'baroux seul, réllssissant a s'échap
per, vint a la eouvention poul' déploycr dallS 

ectte joul'née un sublime courage. On enga
gea les autres a res ter l'éunis dans leur asile en 
attendant l'issue de cette séance telTible. 

La séance de la conventÍon eommence, et 
Lanjuinais, résolu aux derniers ef[o1'ts ponr 
faire respecter la représelltation nationale, 
Lanjuinais, que ni les tribunes, ni la Monta
gne, ni l'imminence du oallgel', ne peuvent 
intimider, est le premier a demander 1:1 pa
role. A sa demande, les murmures les plus 
violellts retentissellt. (( Je viens, dit-il, vous 
«( occuper des moyells d'al'reter les nouveaux 
c( mouvements qui vous menacent 1 JJ - «( A has ~ 
«( abas! s' écrie-t-on , iI vent amenel' la guerre 
c( civile. )) - (( Tant qu'il sera permis, reprend 
« Lanjuinais, ele faire entendre lci Sil voix, je 
,( ne laisserai pns avi)il' dans ma pcrsonne le 
«( caractere de représentant da peuple! J us
ce qu'ici, vous n'avez rien fait, vous avez tont 
«( souffel't; vous avez sanctionné tont ce qn' OH 

« a exigé de vous. Une assembIée ínsurl'ec
« tionnelle se réunit, elle nomme un comité 
« chargé ele préparer la révoIte, un comman
f( elant provisoire chargé de commander les ré-
« voltés; el cette assernblée, Cp comité, ce ('0111-

" mandant, vous soulfrez tout ceJa! )) Des ni:. 
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~pouvalltahles interrompelll ú chaque iustanl 
tes paroles de Laujuinais; enfin la colere qu'il 
Illspire devient telle, que plusieurs députl~S de 
la Montagne, Drouet, Bohespierre jeuuc, .J lI' 
lien, LegeJldre, se levent de leurs bancs, COIl

rCllt <1 la tribuue, et velllent l'en arracher, 
Lanjuinais résiste et s'y attache de toutes ses 
rarees. Le désordre est dans tOlltes les parties 
de l'assemblée, et les hurlemellLs des tribunes 
achevent de rendre ceHe sctme la plus ef
frayante qu'on eut cncore vue. Le présidclll 
se eouvre et parviellt a fúre elltcndre sa voix, 
" La scene qui vient d'avoir lieu, dit-il, es! 
,( des plus afiligeantes. La liberté périra si 
« vous continucz a vous condllire de meme; 
« je vous rappelle a l' ordre, vous qlli vous etes 
« aiIlsi portés a eette tribune! » Un pen de 
calme se rétablit, et Lalljl1inais, qui ue crai
gnait pas les propositions chimériqucs, qualld 
elles étaÍent conrageuses, demande qu'on cassc 
les autorités révolutiolluaires de París, c'cst
;t-dire que ceux qui sont désarmés sévisseul 
conl"re ceux qui sont en armes. A peine a-t-il 
achevé, que les pétitionnail'es de la communG 
-;e préseutent de llouveau. Lenr langagc est 
plrls j)l'ef et plus éllergique que jamais. Les 

á1o.ycIls de Pan'.I' n'ollt fJOint qlútte les armes 

dC/Jlús 7llllff'l' jou/'<\'. DelJllis quatre jOlt!'.\', ilJ 
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rec/amt:nt (lupl'es de leul's JllUtldatail'es ICll!'J 

droits z"ndignement violés, el depuis quutre 
JOUl'S lelLrS mandataires se rient de leul' calme 
et de leur inaction .... J! .tala 1}{(Oh mette les 
cOllspil'ateurs en etal el' al'f'Cst,UIOn proYiso!!'I:', 

ilfaut qU'Oll sauve le peuple sUl'-le-c/wmp, 0([ 

il va se sauver lui-m¡Jllle! - A peine les pétí
tíonnaires ont-ils achevé dp parler, que Hí!
laud- Varennes et Tallien dcma!l(!pnt le rapport 
sur cette pétition. st:ancc tenante et sans dé
semparer.-D'autres en granel nornbrc deman
dent l'ordre cIu joul' . .Ellfill, an mí!if'u du tll
multe, l'assemblée, animée p;Jr le dangl'l', St' 

leve, et vote l'ordre du jour, sur le lJlotif 
tfu'un rapport a été ordonné au comité de 
salut public sous trois jours. A cette llécision, 
les pétitionnaires sOl'tent en poussant des cris. 
("Il faisant des menaces, et en laissallt aperce
voir des armes caehées. Tous les hOllllllCS qUI 

étaíent dans les trilnlllcs se retirellt cornme 
pour aller exécuter un projet, et i1 n'y reste 
que les fcmmes. Un granel bruit se fait au 
dehors, et on entend crier aux armes! aux ar
mes! Dans ce moment plusieurs députés veu
lent représcIIter a l'asscmbléc que la détcrmi
llation qu'elle a prise est imprudente, qu'i/ 
but terminer une erise dangerellse, ell aceor· 
dant ce qui C5t demandé, el en rncltanl el!. 
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arrestatíon provisoire les vingt - deux députés 
accusés. « N OtlS irons tous, tous en prison)) '. 
s'écrie Lal'éveillérc-Lépeaux. Cambo[l anllonce 
alors que, d:ms UIle dcmi-heure, le comit(~ de 
salut IHl]J!ic fera son rapport. Le rapport était 
ordonné SOllS trois jours, mais le danger, tou

jOllrs plus pressant, a vait engagé le comité a s~ 
húter, Barrere se présente en cffet a la tri

bune, et propose l'iMe de Garat, qui la veille 
avait ému tous les membres dn comité, que 

Dan ton avait cmbrasséc avec chalenr, que Ro· 
bespierre avait repoussée, et qui consista!! ('11 

I/n exil volontaire et réciproqlle des chefs des 

deux partís. Barrere, ne pouvant ras la pro
poser aux montaguards, la propose anx vingt
deux.«Le comité, tlit-il, n'a eu le telllps d'é

ce claircir aucun fai t, d'elltendre allClJn témoill; 
t( mais, Vll l'état politique et moral de la COIl

" vention, il croit que la suspcllsion volontairl:' 
,( des députés désignés produirait le plus beu· 
« reux effet, et sauverait la répuLlique d\me 

« crise funeste, dont l'issue est effrayante a 
lC pl't'voir.)) 

A peine a-t-il achevé de parler, qu'Isllarc1 se 
rend le premier a la tribune, et <lit que des 
qll'on mettra en balance UIl llOrnme et la patrie, 
il Il'hésitcra jamais, el qlle non sculement il 
rellOl1c(' a ses fOlJctiollS, lllais;l la vie, s'il Iv 
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faut. Lantheuas imite l'exemple d'lsnard, ('1 

ahdique ses fonctions. F'auchet offre sa Mm ¡s
sion et sa vie a la république. Lanjuinais, (l"i 
\le pensait pas qn'il falIút céder, se présente a 
la tribune, et dit: « le crois que .iusqu'~t el' 

({ momeut j'ai montré assez d'énergíc pOfll' que 
« vous n'attendiez de moi ni suspension, ni 
l( démission ... » A ces mots, des cris éclatenl. 
dan s l'assemblée. Il promene uu regard assuré 
sur ceux qui J'interrompent. « Le sacrificateur, 
« s'écrie-t-il, qui trainait jadis une victime a 
« l'autel, la cOllvrait de fleurs et de bandelettes, 
« et ne l'insuItait pas ... Gn veut le saerifiee de 
« nos pouvoirs, mais les sacrifices doivcnt 
« etre libres, et nous ne le sommes pas! On 
,( ne peut ni 50rtir d'ici, ni se mettre aux fe
l( nEhres; les callons sont braqués, OH ne peul 
" émettre aucun vceu, et je me tais. » Barba
roux succcde a Lanjuinais, et refuse avec 
autant de courage la démission qu'on lui de
mande. ( Si la cOIlvention, dit-il, ordolluc lila 

« démission, je me soumettrai; mais commelll 
« puis-je me démettre de mes pouvoirs, 101's
" qu'nne foule de départements rn'écrivellt ct 

" m'asslJrent que j' en ai bien usé, ('t m' enga
l( gent a en user encore? J'aí juré de lIlouril' Ú 

« mon poste, el. jc tielldrrti mOll serlllellL)) 01/

~i~lIdx. offre sa délllissjOll. " (¿uoi ~ S'ÚTÚ' Mara!. 
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« doit-on dOllller a des eoupables l'honneur 
« du dévouement? 11 faut etre pur pOllr ofIrir 
« des saerifiees a la patrie; e'est a moi, vrai 
i( mart)r, a me dévouer; j'offre done ma sus
ce pensioll du moment que vous aurez orclonné 
« la mise en arrestation des députés accuses, 
(( Mais, ajoute Marat, la liste est mal faite; au 
« lieu dn vieux radoteur Dusaulx, du pauvre 
,( d'esprit Lanthcnas, et de Ducos, eoupable 
« selllement de quelques opinions erronées, iI 
« faut y placer Fermont et Valazé, qui méri
« tent d'y etre et qui n'y sont paso » 

Dans le momcnt, un grand bruit se fai t en
tendre aux portes de la salle. Laeroix entre 
tout agité, et poussant des eris; il dit lui-meme 
qu'on n'est plus libre, qu'il a voulu sortir de 
la salle, et qu'il ne I'a pas pu. Quoique mOll
tagnard et partisall de l'arreslation des vingl
drux, Lacroix était indigné de l'attentat de la 
éomUlIIIIC, qui faisait consigner les députés 
dans le Palais-National. 

Depuis le refus de statuer sur la pétition de 
la commune, la consigne avait été donnee, a 
10utes les portes, de ne plus laisser sortir un 
::.eul député. Plusieurs avaient vainement es
sayé de s'évader; Gorsas seul était paneIlu a 
:,,'échapper, el il était alié ellgagCI" les giroll
¡Jins, restés chez Meilhan, a sc cacher oú ib 
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poul'l'aiellt, et a Be pas se !'(,lIcin~ ;1 l'asst'lllblc,' 

Tous cellx (lui eSSCl)el'eut de surLir furelll fOl"' 

c<'mellt retenus. Boissy-d' A u glas se préscll te it 
une porte, re<;oit les plus mamais traiteuH'lIts, 
et rentre en lllontrant ses vetemcllts cléchil'l·~s. 
\ eette vue, toute l'assemblée s'indiglle, et la 
:\iontaglle elle-meme s'étonne. On maude JI'" 
autenl'S de ectte consigne, et OIl reIHl un dé
cret illnsoire qui appelle a la barre le commaIl
dant de la force armée. 

13ar1'cre prenant alo1's la paroJe, et s' expn· 
In~mt avcc ulle énergie qui lle lui était pas (1)'

dinail'c, dit que J'assclllblée !t'est pas Jib!'\' , 
qu'elle délibere sous l'empirede tyraus caches. 
que darrs le comité insurrectíonnel se t1'ouvelll 
,les hommcs dont Oll ne peut pas répollllre. 

des étrallgers suspccts, tels que l'Espagllui 
(;usman et autres; qu';:' la porte dl' la salle 
,jll distribue des assigIl:tts de cinq Ji\Tes all\ 

bataillol1s destin('s pOllr ia \l'lldée, !'t llll'd 
t:mt s'assurer si la eOIlV('lI tiOH est rcspedé(· 
encore OH ne l'est plus. En cOlls6quence, il 
propase al'assemblée de se relldre tout entiere 

au milien de la force armée, ponr s' asslIl'cr 
(Pl'elle n'a ríen a craindre, ct (Iue SOIl <luLOl'itt'· 
cst encore recaIlIlue. Cette projlositi()lI, lkjil 
t~lite par Garat le '1.5 Illai, J·en()lIvel(~(· 1"11' Vn 

L;lliand le :11, esl ilussi\('¡t aduplt"l" lIel'aultS(" 



dlt'llC's, donl 011 se scnait dans tnutes I('~ 

occ\."iolls cliHlciles, est mis a la tete de r;:¡!'
sPlllbl{'e CmIHlle ¡>l'ésident, et tout le coté clroit 

et la Plaine se 1<'\,(,11t ponr le suivre. La MOIl

lagll" selde reste ú sa place. Alol's lf's dernieré

dépUlés de la droitc reviennent, et luí repro

dlcnt de ue ras partager le clanger commUll 

I.es trilHllles :ltl contrairc cngagcnt avee dC's 

sigiles les mOlltagnardsde rester sur lellrs hanes, 
cOl1lme si 1111 granel péril les mcn~)(;ait al! de

J¡ors. Cepewlallt les montagnards cedeut par 
Illl sClltiment d(' pllc!I'Ur. et tOllte la comell· 

r ion, a.'all t ;\ ;;:1 téte H (\rault-Séehelles, se prc

';¡'lIte (Ltns les cours du Palais-Natiollal, et du 

cotl; dn CarrouseL Les sentinelles s'éeartenl 

et laissent passer l'assemhlée. Elle arri,-e en 

présenee des c;lII01l1licrs, :t la tete clesquels SI' 

trollvait ifcmiot. Le président lui signifie d'on

vrir passagc á ra~~l'mblél'. - VOllS ne sortirez 

p3S, lenr dit H('nriot, qlle vous n'3ycz Ji"rl' 
les vingt.dcllX. - Saisissez ce rehellc, dit le 

president aux 501<1ats. - Alors Henriot faisanl 
reculer son cheval, el s'adressClllt a ses canon

lIiers, lpur dil: CauOllllÍers, it vos pieccs: -

Qlldqu\m aussit'Jt saisit fOI'tement Hél'ault
:)échelles par le bras, ('1: jI' l'amenE' d'ull alltre 

cót~. Un se rend dans le pnlin pOli!' rellOll

\ ekr la nll\lIH' e~péri('nce. (Jul'lq ues groul)\''' 
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cnalent vive la nation! d'autl'es 'vive la COfl

ventioll! vive jJf arat! a bas le ('(Ité droit!
Hors dll jardín, des batai1l0lls, alltl'ement dis
posés que ceux qui entouraienL le Carrousel, 
f:1.isaient signe aux députés de venir les join
dre. La convention, pour s'y rendre, s'avance 
vers le Pont-TOllrnant, mais la elle trouve uu 
HOllveau bataillon qui lui ferme la sortíe dn jar
din. Dans ce moment, Marat, entollré de quel
quesenfants qlli criaicntvive Marat! s'approche 
du président, et lni dit : Je somme les députés 
qui ont abandonné lenr poste d'y retourner. 

L'assemblée en cffet, dont ces épreuves I't~

pétées ue faisaient que prolonger l'humiliatíon, 
rentre clans la salle de ses séances, et ehaeun 
reprend sa place. Couthon monte alors a la 
tribulle. « Vous voyez bien, dít-il avec un/! 
« assurance qni confond l'assemblée, que vous 
c( ctes respectés, obéis par le peuple; vous 
« voyez que vous etes libres, ('t que vous pou
« vez voter sur la qllestion qui vous est sou
(( mise; hatez-vons done de satisfaire aux vreux 
« du peuple. )) Legenrlre propose de l'etran
cher de la liste des vingt-rleux ceux qui out 
offert lenr démission, et d' exccpter de la listf' 
(les dOllze, Royer-Fonfrede et Saint-Martill, 
qui se sont opposés aux al'n~stati()ns al'hitrai-
1'('s; il propase de les remplac(~r par Lebrull 
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t'l Clavierl'. 1\larat insiste pOIll' qu'oll raie d(~ 

la listf' Lalltheuas, Ducos et Dusalllx, et qu 'OH 

y ajoute Fermont et Valazé. Ces propositiom 
sont adoptées, et on est pret a passer aux voix. 
La Plaine illtill1idée commeu<;aít a dire, qu'apres 
tout, les députés mis en arrestatíon chez eux 
ne seraient pas tant a plaindre, et qll'il fallait 
mettre fin a cette scene terrible. Le coté droil 
demande l'appel nomiual pour faire honte aux 
membres du ventre de leor faiblesse; mais l'un 
,l'cux fournit a ses collegues un moyen hOl1 

l](ite pour sortil' de ceHe situation difficiJe. 11 
!le vote pas, dit-il, paree qu'il n'est pas librE' 
-\ son exemple, les autres refusent de voter_ 
Alors la Montagne seule, et quelqnes mItres 
membres, décretent la mise en arrestation dcs 
déplltés dénoncés par la commune. 

Tel fut le célebre événcment du 2 jllin, plus 
connll sous le nom dn 31 mai. Ce fut contre la 
l'epreseIltation nationale uu vrai ro aoút; cal', 
les députés une [ois en arrestatioll chez eux, 
11 ne restait plus qu'a les faire monter sur 
['échafaud, et c'était peu difficile. leí finit une 
(~re principale de la révolution, qui a servi df' 
préparation a la plus terrible et a la plus 
grande de toutes, el dont il f~Hlt se rappeler 
l'enscmble pour la bien apprécier. 

A II 10 ao{,t, la révolution, ne contenant plus 
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ses défianccs, attaq ue le palais d u monarqw', 
pour se ddivrcr de craintes devcllues inslIp

portables. La premiere idée c¡u'on a, c'est de 

sllspendre Louis X VI, et d'ajoUTncr son sort 

;\ la reunion de la prochaine COllventioll na
tionale. Le monarque suspemlu, et le pouvoir 
restant anx mains des différentes autorih"s 

po¡mlaires, Ilalt la q uestioll de savoir comment 
on usera de ce pouvoir. Alors les clivisions 

qui s'étaient déjil prollollcées entre les parti
~ans de la morlération el cellx d'lme érH:'rgif~ 

í:H:'xorablc, éclatent salls ménagemenl : la 

commune, composée de tOllS le:-; ]¡olflnH's ar

dellts, atta que la législative et l'Ínslllte en la 
mena<;ant du tocsin. Dans ce moment, la coa

lition, ranimée par le 10 aout, se presse <1'a

vancer; le danger augmente, provoque de 
plus en plus la violencc, décrie la modération, 
d pOllsse les passions aux plus grallds exct'S, 
Longwy, \ erclllu, tomLent au pOllyoir de ren
llemÍ. En voyant approcher BrUllswick, OH 

devanee les crllautés qu'il annonee dans ses 

manifestes, et on frappe de terreur ses parti
s;ms cachés, par les époliyantables journées 

de septembre. BientOt, sallvée par le Leall 
-;ang-fl'Oid de Dumotl!'icz, la FrallCC a le temps 
dt' s'agiter cllcore pOli!' cctte grallde (JlH'stioll 

;jp I'usage I1lndt'.¡-(' Ol! lmplloyahk du pOllvoir 
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Scptembre devient un pénible snjet de repro
ches: les modérés s'indignent; les violents 
velllent qu'on se taise sur des maux qu'ils 
elisent inévitaLles et irréparables. De cruelles 
personnalités ajoutent les haines individuelles 
aux haillcs d'opinion; la discorde est excitée 
an plus hallt point. Alors arrive le moment 
de statuer sur le sort de Louis XVI. On fait 
sur sa personne l'application des dcux sys
temes; celui de la mouération est vaincu , celui 
de la violence 1'emportc; et, en imnwlant le 
rOl, la révolutioll rompt définitivernent avcc 
la royauté et avec tous les Irones. 

La coalition, ranimée encore par le 2 I jan
vier, comme elle l'avait été déja par le 10 aoút, 
réagit de nouveau et nous fait essuyel' des re
verso Dumouriez, arreté dans ses progres par 
des circonstances contraires et par le désordre 
de toutes les administrations, s'irrite contre 
les jacobins allxquels il impute ses revers, sort 
alors de son indifférence poli tique , se pro
nonce tout-a-coup pour la modél'ation, la 
compromet en employant pour elle son épée 
et l'étl'anger, el échoue enfin contre la I'évo
lution, apres avoir mis la république dans le 
plus grand péril. Daos ce memc moment la 
Vendée se leve; les départements, tous mo
dérés, devíennent menac;-ants ; jamais le danger 

IV. 19 
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nE' fut plus granel pour la révolution. Des re
'.'ers, des trahisons, fournissent anx jacobins 
1m prétextc ponr calomnier les républicains 
modérés, et un motif pour demander la dic
tature judiciaire et exéclltive. lIs proposent un 

essai de tribunal révolntionnairc ct dn comité 
de salut publico Vive dispute a ce sujct. Lps 
deux. partís en viennent, sur ces questions, 
aux dcrnieres extrémités; ils ne peuvent plus 
demeurer en présence. An 10 mars, les jaco
bins tentent ele frappcr les chefs des girondills, 
mais lenr tentative, trop prématurée, échoue. 
Alürs ils se préparent mieux; ils provoquent 
des pétitions, soulevent les sections et s'insur
gent légalemcnt. I.es girondins résistent en 
instituant une commission chargée de ponr
suivre les complots de leurs adversaires; cette 
commission agit contre les jacobins, les sou
l~ve, et est emportée dans: un orage. Replacée 
le lelHlemain, elle est emportéc de lIouveau 
dalls l'horrible tempete du 31 mai. Enfin, le 
'2 juin, ses membres et les députés qu'ellC' 
devait défendre, sont enlcvés du sein de la re
orésentation nationale, ct, comme Lüuis XVI. 
I 

la décision de lem sort est ajournéc a une 
époque Ol! la violence sera suffisante pour le.'. 

conduire ú J'échafaud. 
Tel est llolle I'espace qut' nous a\'ons par-
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courn nepuis le 10 aout jusqu'au 31 mai. e'est 
une longue lutte entre les deux systemes sur 
l'emploi des moyens. Le dan gel' toujours crois
sant a renda la dispute toujóurs plus vive. 
plus envenimée : et la généreuse députation 
de la Giroude, épuisée pour avoir voulu ven
gel' septembre, pour avoir VOUlll empecher 
le 2. 1 janvier, le tribunal révollltionnaire et 
le comité de salut public, expire lorsque le 
dunger plus grand a rendu la violen ce plus 
urgente et la modération moins admissiblc. 
Maintcnant, toute légalité étant vaincue, 
toute réclamation étouffée avec la suspensíon 
des girondins, et le péril devenant plus ef
frayant que jamais par l'insurrection meme 
qui s'efforcera de venger la Gironde, la vio
lcnce va se déployer sans obstacle et sans me
sure, et la terrible dictature du tribunal révo
Iutionnairc et du comité de salllt public, va se 
compléter. lcí commencent des scenes plus 
grandes et plus horribles cent foís que toutes 
celles qui ont indigné les girondills. Ponr eux 
leur histoire est fmíe; íl ne reste plus a y 
ajouter que le récit de lcur mort hél'olquc. 
Leur oppositioll a été dangereuse, leur illlli
gnation impolitíque; ils Ollt compromis la ré
"olurion, la liberté et la Franee; ils ont 
compromis meme la modération en la défen-

J 9. 
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dant avec aigreur, et en mourant ils Ollt en
trainé dans leur chute tout ce qu'il y avait de 
plus généreux et de plus éclairé en France. 
Ccpendallt, qui ne voudrait avoir rempli leur 
role? qui ne voudrait avoir commis leurs 
fautes? Est-il possible, en effct, de Iaisser 
C'ouler le sang sans résistance et sallS iudí
gnation? 

FIN DU TOME QUATRIf.:ME. 



N01'ES. 

J'ai cru devoir ajouter, a la fin de ce 
quatrieme volume, des notes qui se rap
portent a la fois au troisierne et au qua
trieme, et qui me semblent utiles, sojt 
comme écJaircissements de f;úts peu con
llUS et mal appréciés, soit comme monu
mellt d'un style et d'un langage aujourd'hui 
tout-a-fait oubliés, et cependant tres-ca
l'actéristiques. Ces morceaux sont emprun
tés pour la plupart a des sources entiere
ment négligées, et surtout aux discussions 
des jacobjns, monument politique tres.rare 
et tres-curieux. 





ET 

PIECES JUSTIFICA TIVES 

DES TOMES TROISIEJ\'IE ET QUATRIEME. 

=c 

NOTE 1, I'AGE 212 DI.: TOlllE 111'". 

Diseours de Collot - d'Hcrbois a Dumouriez, aprés la 

campagne de I'Argonne, extmit du Journal des Jaco

bins. ( Séance du dimanche 14 octobrc, l'an ler de la 

répuMi'lIlC. ) 

" Je voulais parler de nos armées, el je me félicitais 

d'en parler en présence du soldat que vous venez d'entendre. 

Je voulais hUmer la réponse du présídent; déja j'ai dít 

plusieurs foís que le président ne doit jamais répondre aux 

memhres de la sociélé : mais il a répondu a lous les soIdals 

de l'armée. Cette réponse donne a lous un témoignage écla

tant de votre satisfaction : Dumouriez la parlagera avec 10us 

ses freres d'al'mes, car il sait que sans eux sa gloire ne se

rait rien. Il faut nOU5 accoutumcr a ce ¡allgage. Dumouriel 
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a fait son devoir; c'est la sa plus belle récompense .... Ce 

n'est pas paree qu'iJ est général que je le loue, mais paree 

qu'il est soldat fran<;ais. 

« N'est-il pas \Tai, génél'al, qu'il est beau de eommander 

une armée républicaille? que tu as trouvé une grande diffé

l'ence entre cette armée el eeHes du despotisme? 115 n'ont pas 

seulement de la bravoure , les Fran<¡ais; ils ne se contenteut 

pas de mépriser la mort; car, 'lui est-ee qui crainl la lliOrt? 

:Mais ces habitants de Lille et de Thionville, qui altcndent 

de sang-froid les boulets rouges, c¡ui reslent immohiles au 

milieu des éclals eles bombes el de la dcstruction de leul'!i 

maisons, n'est-ce pas la le développemcnt de toutes les ver

tus? Ah! oui, ces vertns sont au-dessns de tOUg les triom

phes .... Une nouveIle maniere de faire la guerre anjollrd'hui 

est inventée, et nos ennemis ne la trou"cront ras: les ty

rans ne pourront rien tant qu'jl y ama des hommes libres 

f}ni voudront se défendre. 

" Un grand nombre de confreres sont morls pour la dé

fense de la liberté; ils sont morts, mais leur mémoirc nOllS 

est che re , rnais ils ont laissé drs exelllples qui vivent dans 

nos CCEurs; Illais ,iveut-ils ceux qui nous ont attu'lués? Non: 

ils ont succombé, et leurs cohortes ne son! pllls que des 

monceaux de cadavres c¡ui pourrissent Ol. ils out combattu; 

elles ne sont plus qu'un fumier iufeet que le soleil de la li

berté ne purifiera qu'avec peine .... Celte nuée de squclctlcs 

ambulants ressemble bien au squc\clle de la tyrannie; el, 

comme lui, i]S ne tarderont pus a suc('ornher ..... Que sout 

devenns ces aneiens gélléraux a graude rcnommée? LClll" 

OlllUl'e s'évuuouit elevant le génic tout-puissant de la liberté; 

ils fuient, et n'ont plus que des cachots pour I'etl'aitc; cal' le, 



ET 1'1ECES JUSl'IFICATIYES. 

cachots ne scront plus bientot que les palais des des potes : 

ils fuient, paree que les peuplcs se levent. 

" Ce n'est pas un ro; qui 1'a 110mmé, Dumoul'iez, ce sont 

tes concitoyens : soU\'iens-toi qu'un général de la république 

ne doit jamais transiger avec les tyrans; souviens-toi que les 

généraux comme toi ne doivent jamais servir que la liberté. 

Tu as entendu parler de Thémistocle; il venait de sauver les 

Grecs par la bataille de Salamine; il fut calomnié (tu as des 

ennemis, Dumouricz, tu seras calomnié; e'est pourquoi je te 

parle) ; Thémistocle fut calomnié; il fut puni inj ustement 

par ses concitoyens; il tl'oU\'a un asile cbez les tyrans, mais 

il fnt toujonrs Thémistocle. On lni proposa de pOI·ter les 

armes contre sa patrie: 11:1on epée ne seJ'I'ira jamais les ty
rans, (lit-i1, et il se I'enfon<;a dan s le ('rel\l'. Je te rappellerai 

allSsi Scipion. Antiochus tenta de seduirc ce grand homme en 

olTrant de lui renrlre un otage précienx, son propre fils. 

Seipion répondit: "Tu n'as pas assez de riehesses pour 

,< achetcr ma conscience , et la nature n'a rien au-dessus de 

" I'amour de la patrie. " 

"Des pCllples gémissent esclaves; bientót tu les délivreras. 

QlIelle gloricusc mission! Le sncces n'pst ras elouteux : les 

citoycns 'lui t'altcIIf!cnt t'esperent; el ceux qui sont ici te 

ponssent.. .. Il faut cependant te reprocher quclque exePs de 

génerosité cnvcrs tes ennemis; tu as reconduit le roi ele Prnsse 

un peu trap 11 la maniere fran~aise, 11 I'ancienlle maniere 

franc;aise s'cntcnd ( applau,rli). ::\iais, nous l'espérons, I'Au

t)'iche paiera doublc; elle esl en fondo; ne la ménage pas; tu 

llC pcux trop lui faire ]layer les outrages que 5a race a faits 

au genre IJlllnain. 

"TI! "as ,~ Bwxelles, ])ulllollricl.,: "I'plaluit'\; tu vas pai'-
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ser a Courtrai. Lit le lJom frafil;ais a ~té profané: un ¡.(énéral 

a abnsé l'espoir des peuples; le traitre Jarry a incendié les 

maisons. Je n'ai jusqu'ici parlé qn'a ton courage, je parle it 

ton erenr. Souviens-toi de ces malhcurenx habitants de Cour

trai; ne trompe pas leur cspoir cctte fois.ci; promets-leur la 

justice de la nation, la nation ne te démeulil'n paso 

"Quand tu seras a Bruxelles, ... je n'ai rien it te (lirc sur la 

condnite que tu as a tenir ; ... si tu y trouves une femme exé

nahle qui. sous les murs de Lillc, est venue repaitre sa fé

rocité du speetacle des houlets rouges ..... Mais eeUe femme 

ne t'atlend pas .... Si tu la trouvais, elle serait ta prisonuierc : 

uous en avous d'autres aussi (¡ui sont oe sa famille ; ..... tu 

l'envcrrais iei ; ... fais-Ia raser au moins de maniere flu'elle /le 

puisse jamais porter pennque. 

« A Bruxelles, la liberté va renalrre sons tes allspices. VII 

pellple entier va se livrer a l'allégresse; tn rendras les enfants 

a lenrs peres, les épouses a leurs époux; le spectaclc de lenr 

houheur te délasscra de tes travaux. Enfants, citoyeus, filies, 

lernmes, tous se presseront autonr de toi; tons t'cmbrasse

rout eomme lenr pcre .... De ¡¡uelle félicité tu vas jonir, 

Dumouriez !. .... lVIa femme , ..... elle est de Bruxcllcs; elle 

t'embrassera aussi. " 

Ce discollrs a été sonvcnt intcrrompu par de vifs applau· 

uissements. 



ET l'lEeES JUSTIFICATlVES. 

NOTE 2, PAGE 217 Dl: TO)IE lile 

Red! de la visite que 111arat fit a DU(flouná che" ll111de

moiselle Candeille, e.xtraÍl da Journal de la Républi'lue 

fran<iaise, el ecrit par ¡liarat lui -mémc dans son nu

mero du mercred¿ 17 octobre 1792. 

Declaration de l'Ami dll Peuple. 

« lUoins étonné qu'indigné de voir d'anciens valets de la 

"our, placés par suite des événements a la tete de nos armées, 

et depuis le 10 aout maintenus en place par )'influence, 

l'intrigue et la sottise, pousser I'audace jusqu'it dégrader et 

traiter en criminels dcux bataillons patriotes, sous le pré

tcxte ridicule, et tres-probablement faux, que quelques in

dividus avaient massacré quatrc déserteurs prussiens, je me 

présentai a la tribunc des jacobins pour dévoiler eette trame 

odieusc, et demander deux commissaires distingués par leu!" 

clvlsme pour m'aecompagner chez Dumouriez, et erre té

moins de ses réponses a mes interpellations. Je me rendis 

chez lui avee les citoyens Bentabole et Monteau, deux de 

mes collegucs a la convention. On nous répondit qu'il était 

an spectacle et qu'il soupait en ville. 

" Nous le saviolls de retour des Variétés; nous allames le 

('hereher au club du D. Cypher, ou l'on nOllS dit <)u'il denit 

se rcmlrc : peiné penlue. Enfin HOUS al'prillles ({u'il lleya\¡ 
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50upel' me Cbantel'eine, dans la pelite maison de Talma, 

Ulle file de voitures et de brillantes illuminations 1l0US illJi

querent le temple ou le lils de Tbalie fétait U11 enfanl d" 

~\Iars, Nous sommes surpris de trouver gal'de nationale pari

sienne en dedans et en dehors. Apl'es avoir traverSI~ unc all

lichambre pleine de domestiques melés á des hciduques, uous 

arrivames dans un salon rempli d'une nombreuse ,ociété. 

" A la polte était Santerre, général de I'armée parisienne-, 

faisant les fonctions de laquais ou d'introduclcur. II m'an

nonce tout haut des I'jnstant qu'il m'apcn,;oit, indiscrétion 

qui me d;'plllt tres-fort, en ce qu'elle pouvait fairc éclipser 

quelques masques intércssants it conna'trr. Cependant j'en 

vis assez pour tenir le Jil des intrigues. Je ne parIerai pas 

d'une dizaine de fées destinées a parer la fetc, Probable

ment la politique n'était pas l'ohjet de lcur réunioll. le ne 

dirai rien non plus des ofticiers nationaux quj faisajent Icur 

eour au grand genéral, ni des anciens valels de la cour qlli 

fOl'maient son cortége, SOIlS l'babit d'aide-de·camp, Enfin je 

ne dirai rien Ju ma,tre d,) logis, qui étail au milieu d'cux 

en costumc J'hislriulI. Mais je ne puis me dispenser de dé

dal'cr, pour l'intelligence eles opél'ations de la conventioll el 

la connaissance des escamoteurs de décrets, que dan s I'au

guste compagnie étaicntKersaint, le grand faiseur de Lehrun, 

el Ruland, Lasource 'oo. Chénier, tous suppots de la faction 

de la répuhlique fédérative; Dnlaure et Gorsas, lems galo

pius libcllistes. Cumme il y avait cohue , je n'ai distingué que 

ces conjurés; peut.elre étaient,ils en plus grand nombre; el 

comme il hait de honne heme encorc , il est probable qu'ils 

n'étaicnt }las tous rendus; cal' les Vergniaud, les Buzo!, les 

Call1us, les Rabaut '" les Lacl'ois, les Guade!, les Barbarou.~ 



t't autres meneurs, étaient san5 dOlllC de la [etc, puis'lU 'ils 

sont du eonciliahnle. 

" A~ant de remire compte de notre entretien avec Dumou

riez, jc m'arrete ici un instant pour faire ,.avee le leeteur ju

diciellx, 'luelqlles observations ql,li ne seront pas déplaeécs. 

COllsoit-Oll que ce généralissime de la républiqlle, qui a 

laissé échapper le roi de l'russe a Verdun, et qui a capitulé 

U\'ec I'ennemi, qn'il pouvait forcer dans ses camps et I'éduire 

a mettre bas les armes, au lieu de favoriser sa retraitc, ait 

choisi un moment aussi critique pour abandonner les at·

lllécs sons ses ordres, courir les spectacles , s'y faire applan

dir, el se livrer a des orgies chez un acteur avec des llYm

pIJe;; de I'Opéra ~ 

, Dumouriez a couyert les motifs seCl'ets qui I'appellcnt 

a Paris du prélexte de concerter avec les ministres le plan 

des opérations de la campagne. Quoi! ave~ un Roland, frere 

eoupe-ehoux et petit intrigant qui ne connait que les basses 

menées du mensonge et de l'astuce! avec un Lt'page, dignE' 

"colyte de Roland son protectcur! avec un Claviere, <¡ui ne 

cOlluait que les rubriques de I'agiotage! avec un Garat, qui 

ne conna!t que les phrases précieuses et le mancge d'un fb

gOnlcur academiquc ! ./e ne dirai ríen de Monge; on le croil 

patrio te ; mais íI est aussi ignorant des opéralions militaires 

que ses collegues, qui n'y entendent rien. Dumouriez est 

ycnu se concel·ter avec les meneurs de la clique qui cabale 

pour établir la république fédérative; voiJ¡\ I'objet de son 

"'1 ui pée. 

" En entrant dall5 le salon ou le festin etait préparé, je 

m'aper\'us tres-bien que ma présence lroublail la gaielé; ce 

qu'on n'a pas de I'eillc ¡, ~oncevoir 'luand 011 considere que 
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j e suis r épounntail des ennemis de la patrie. DumoUl'iez 

surton! paraissait déconeertp ; je le priai de passcr ayec !lOUS 

dans une au!re pieee, pour l'entretenir quelfllles momenls en 

panicnlier. Je portai la paro le , el yoiei not"e entretien mot 

ponr mot: « Nous sommes memlll'es de la eonyention natio-

nale, el nOlls venons , monsieur, vous prier de nous don

" !let' des éelaircissements sur le foml de l'afraire des dcux 

hatailJons, le ~lallcDnseil el le Républicain, acclIsés par 

" vous "'avoir ass3ssiné de s3ng-froid quatl'e déserleurs prlls

" siens. NOlls ayons parcourn les bureaux du comité mili

" taire el cenx du départemenl de la guC'rre; nous n'y ayons 

" pas trouvé la moindre preuve du déti!, et personne ne 

, pen! I/lieux nous illslruire de loules ces cireonstances que 

vous. -Messieurs, j'ai f'n\'oyé loules le, pic'ces au minislre. 

_ ~ous \'QUS assurons, lllonsieur, que nous avous CfJtre 

" les mains un mémoire faít dans ses bureaux et en son nom, 

pOrlan! qu'it manque absolument de faits pour prononeer 

sur ce prétendu délil, el qu'il fant s'adresser a vous pour 

" en avoir. -lHais, mcssieurs, j'ai informé la eOllventÍon, et 

je me réfere ;\ elle. - Permettez-nOlls, monsiellr, de yous 

" obs('l'\'Pl' que tes informalÍons dOllnées lle suflisent pas, 

" ¡lllis'l"" I~s comités <le ta COll\'entioll , atn(jllels cette at'

" faire a été renvoyée, ont déctaré dan s leur l'apport qu'ils 

'l étaient dans l'impossibitité de protloncer, faute de rensei-

gnements el de preu\'es du délil dénoncl'. Nous YOUS prion, 

de nons dire si vous eles instruit du fond de l'affaire.

" Certainf'ment, par moi-meme. - Et ce n'esl pas par une 

" dénoncialion de confiance faite par vous sur la ¡oi de 

" '\l. Dltchaseau? -Mais, messi"nrs, qnalHl je di, 'luc!<¡lle 

rhose, jI" croís dcn,ir (~Ire <TU. - ::Uo!ls;enr, si IJOUS pen-
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óiOllS Iil-dcssus comme VOUS, nou:; lle ferions pas la d~mar

ehe qui nous amene. Nous aYOllS de grandes raisom de 

douter; plusiellrs lllcmbres du comité militaire nOllS all-

" noneent (Iue ces prétendus Prussiens sont quatre Fran~aÍ" 

émi¡;rés. - Eh bien, JI1cssieurs, quand cela serait .... -

l\IollsÍellr , cela changerait ahsolumcnt l' état de la chose, 

el salls approuver d'avance la conduite des hataillons, peut

ttrc sont-ils absolumcnt innocents; ce sont les circons-

" lances qui ont provoqu~ le massacre qu'il importe de con

" naitre; or, des ¡ettres vcnues de rarmée annoncent que 

ces emigrés on! été \'econnus pour espions envoyés par 

" l'ennemi, el qu'ils se son! JI1l~me révoltés con!re les gardes 

nationaux. _ Comment, monsicur, vous approUI'ez done 

l'iusuhordination des solda!s:- Non, momieur, je n'ap-

1'I'01II'C point l"illsllbonliilalion des soldat3, mais je déteste 

, la tyrannie des chefs : j'ai tmp lieu de croire que c'est ici 

" une machination de Duchaseau contl'e les bataillons patrio

les, et la maniere dont vous les avcz traité, est nholtante .. -

l\fonsieur }'Iaral, vous etcs trop vil'; je ne puis m 'expliquer 

avec vous." lei Dumouricz, se senlant trop yjlTment pressé, 

,,'es! tiré ,I'embarras en nOllS 'juilla"t : mes cleux eolll'gues 

ron! sui, i, d dans l'entretien 'In'j]s ont ell a'ee Ini, ji s'est 

humé ,. dirc 'Iu'il aya;t envoyé les pieees au ministre, Pen

dant \cm cntrctien , .ie me suis vu entomé par tous les aides

de-eamp de Dumouriez el par les oftieiers de la garde pari

,Íennc. Santcrrc ehcrchait a m'apaiser; il me ·parlait de la 

lJ~cessité de la subordin¡¡tioll dans les troupes. ".Te 5ai, Cl'la 

COlIllJIC vous, lui répondis-je; mais jc suis ré\"olt{o dp la 

" ma"i,':rv dont on traite lel! soldat, de la patrie: j ai encore 

" ,mI' le cceur les lIlaSsacrb dc N al1cy el du ClJamp-de-l\1ars, >; 



i\OTES 

leí quelques aides-de-camp de Dumouriez se mirent a décla

mer cOlltre les agitateurs. " Ccssez ees ridicules déclamations, 

" m'écriai-je; il n'y a point c!'agitateurs dans nos armées que 

• les infames officíers, leurs mouchards el leurs perfides 

" courtisans, que nous a\Ons eu la sottise de laisser a la tete 

« de nos troupes.)) Je parlais a lVIorcton Chabrillant el a 
Bourdoin, dont l'un est un ancien valet de la COUt·, et I'aulrt' 

un mouchard de Lafayette . 

.l'élais indigné de tout ce que j'avais entemlu, de tont ce 

que je pressentais d'atroce dans I'odieuse conduite de nos 

généraux. Ne pouvant plus y tenir, je quittai la partic, et je 

vis avec étonnemcnt dans la piece voi3ine, dont les portes 

étaienl béantes, plusieurs heiduques de Dumouriez le sabre nu 

a I'épaule . .T'ignore quel pouvait etre le Lut de cette farce 

ridieule: si elle avait été imaginée pour m'intimider, il tau! 

convenir que les valets de Dumouriez ont de grandes idees 

de liberté. Prenez patience, messieurs, nous vous appren

drons a la connaltre. En attendant, croyez que votre maitre 

redoute bien plus le bout de ma plume que je n'ai peur des 

saL res de ses chenapans. " 
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Voici le tableau que le ministre Caral, l'hollllne qui a le 

micux observé les personnages de la rúolution, a tracé des 

deux cu!és ele In convention. 

" e'est dans le ct.té droit de la convention qu'étaient pres

que tOI1S les hommcs dont je viens de parler; jc ne pouva;, 

y voir un autre g(~nie (Inc celu; que jc lenr ava;s connu. Lá, 

je voyais done el ce n"pnblicallislIl" de seutiment qui l1e cou

sent ií oLéir i, Ull hOllll1le que lorsquc ce! homme parle au 

nom de la nation et comme la loi , et ce répuhlicanisme bien 

plus rare de la pensée qui a décomposé el recomposé tous 

les ressorts de l'organisation d'ulle société d'hol1lmes sem

Llables en droits eoml1le "n nature; qui a délllelé par que! 

hcureux et profonrl artifice on peut associe,' rlans une gralH(¡' 

ri-publi<¡uc ce '1',i par"il i"associ"ble, l'(:galité el la soumis

sion "ux ma;;;,;!ra!" l'agitation léconrle des !'sprits el dl's 

;tmes, el un onlr<' eon,la,,!, illlIlluablc; UJI gOll\ernement 

dont la ¡missance soit loujours absolue SUf les índividus ('1 

sur la Illultitude, et tonjours sOllmise i, I~ nation; nn pomoir 

I'xécutíf clont l'appareil et les formes, d'une splcndcur uli'" , 

n',cillenl tOlljour, les idées de la splendeur de la républi

'lile. et jamais les id(~('s ,le la grant!(,ur d'ulIe pcrsoDlle. 

lJall~ ce JnenH> c.or(~, .le \"O~ ai6 s'ass~oil' les Jlomnlr.s qui 

i'0ssédaif-llt 1" lI1icux cc" doctrines dc l','cnnolllie politiqllc 

J\ . .),) 
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¡¡ni enseigncnt il oUVl'ir el a élargil' tous les canallX des ri

('hesses partieulieres el de la richesse naliollale; a cOllll'0scr 

le lrésol' public avee sCl'upulc des porlions que lui doil la 

fortulle de cha'llle citoyen; il crécl' de Ilouvelles sourccs el de 

nouveaux fleuves aux fortunes particulicn's par un bon usage 

de ce qll'elles ont versé dans les cai>ses de la l":publi(jue; a 
protéger, a laisser sans limites tous les gelll'cs d'industrie, 

sallS en favoriser alleune; a regarder les grandes propl'iét(;s 

non comme ces laes stériles '1ui absorbent el gart\cnt !oules 

Ips eaux que les montar;nes versent dans leur se in , mais 

cornmc des réscl'voil's uécessaires pour multiplicr et pOlll' 

aceroltre les germes de la fécondité universelle, pour les 

épancher de proche en proche sur tous les lieux 'luí seraicnt 

restés dans le desséchcmcnt et dans la stél'ilité: doctrines ad

mirables qui onl porté la libertl! dans les al'ls et dans je 

commerce avant qu'elle fut dans les gouvernclllen!s, mais 

particulierement propres par leur essence al' essence des ré

publiques; seu les capables de donner un fondement solide a 
{,égalité, non daus une frugalité générale toujours violée, el 

'luí cnehalne bien moins les désirs que I'industrie, mais dan s 

une aisanee universeJle, mais dans ces travaux dont la varié!.' 

ingéniense et la renaissance conlinuelle peuv'clIt seules ;¡h

sorber, heureusement pOUl' la liberté, cette activi¡'" lllrhulculC 

dl's démocratics qui, apres les avoir long-lemps tourmentées, 

a fait disparaitl'e les républiques anciennes au mílicu des 

orages et des tempeles dont leul' atmosphere était toujours 

cnveloppée. 

"Dans le coté droit étaient cinq ir six hommes doul ". 

génie pom'Oli! cOllccvoir ces grandes théories de I'ordre so

cial et de ronll'e ,:(,ol1ollliclue, et Illl "ralld n(lllll,f'(' d'hollllllf'S 
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doat l'intelligencc pomait le,; comprendrc et le, répandr(' : 

e'est lit eneorc <¡1I'étaient allés se ranger un eertain nombre 

,l'eslll'its nag,,;'re tres-impétueux, tres-violents, mais quí, 

arres avoil' parcouru el ':puisé le cercle entier de leurs cm

portements démagogi'lues, n'aspiraient qn'a désavoue1' et a 
comhattre les folies 'lu'iI5 avaient propagées; e'est la enlin 

que s'asseyaient , comme les hommes pieux s'agenouillent au 

pied des autels, ces hommes que des passiolls dOl1ces, une 

fortnne hOntH~te pt une éducation <¡ui u'avait pas élé né;;ligée, 

dispnsaient a honore!' de tonles les vertllS privées la républi

que, qui les laisserait .ioni!' de leur 1'epos, de leur hienveil

lance facile <'t de Ieur honheur. 

" En détournant mes regal'tls de ce cot,; droit sur le colé 

ganche, en les portant sur la Nlontagne, que! contrasle me 

fi'al'pait! VI, je voyais s'agiter avee Ic plus de tnmu1te un 

hommc it Cjl1i la face converte d'uu jaune euivré dounait l'ail' 

de sortil' des eavernes sanglantes des anthropophages , ou du 

seuil cmhrasé des cnfcrs; qu'a sa marche convulsive, hrusque, 

cou pée, on I'econnaissait pour un de ces assassins échappés 

aux bourreaux, mais non aux furies, et qui semhlent vouloir 

anéantil' le ;;pnrc hnrnain pou\' se dérober a l'pffroi que la Vlle 

de c!Jaque homJlJe lcur inspire, Sous le despotisme, qll'il n'avait 

pas couvcrt de sang comme la liberté, cet homme avait en 

j'amhition de faire une révolution dans les sciences; et on I'a

vait vu atlaquer, par des systemcs audacieux et plats, les plus 

grandes décou\'crtes des temps modernes et de l'esprit hu

melin, Ses yeux, errant sur I'histoire des siecles, s'Jtaicnt 

arrt,({:s sur la "ic de qu~trc 011 cinc¡ f(1'3nds exlel'lJIinateurs 

'11Ú ont ('hang-'> 1<'5 cités en désel'ts, pou!' I'cpellpler en;,nile 

les clpserls el'unf> race fOl'lTIP(, il ICUl' ÍllJagc "'1 a ecllc dc' 

? n, 



tigres; c:'est lit lout ce ([u'il a,a;t relcuu ,les anuales de,; peu

pies. tout ce l[u'il CII savait ~t qu'il ,oulait imitcr. }'al IlI1 

instinct semblable a cclui des betes féroces, piulo! que par 

une ,ue profonde de la penersil", il a,ait apcn;u a combien 

(k folies el de forfaib ji est [lo,,,ild,, d'clltrainer un peuplc 

;mmense dont on "ient de hriser les cJ¡¡¡llles I'el i gieuscs el leo 

chaines politiqucs : c'cst I'idée qui a didé toutesscs feuil1!'s. 

loules ses paroles, loules ses actions. El il n'cst tOlllbé '1/lO' 

sons le poignard d'une felllllle! et plus de einqllante mille de 

SI'S images ont élé érjgées sur le seill de la répuhli<Jue! 

'. A ses cotés se pla<;ajellt des homllws ¡¡U; n'aura;enl P,b 

COlH,U eux - rncml's de pareilles aLrocif¡:s, mais (lU;, jeté" 

aveco lui, par un acte d' une extrtllle audace, dans ,IPs événe

ments donl la hauLeur les éLourdissail, eL dOtlL les dangPl's 

les faisaient frémir, en désHouanL [es lIla"ill"'s du tnonslre, 

les avaient peut-etre déja suivies, el n'éLaienl pas f;lcltés <IU'(lll 

eraignl1 qu'ils pllssent les 511ivre encore. lis avaienl horren!" 

de NIarat, mais ils n'avaient I'as horreu!" de s'en servir. lis 

le pla\'aienl an milieu d'eux, ils le mcLtaient en avant, ji, 1" 

portaient en quelqlle sorte sur IClIl' poitrine COUllIle llue t,\1e 

de Médllse. Comme I'e[fro; que l'épandaiL Uf] pareil h01l11l1l' 

était pal'tout, on croyait le ,uir partont lui-nl(~lue, 011 cl'oyai: 

~n ql1c1que sorte qu'il élait loute la lHolllagnc, ou que tout" 

la Monlagne était comme lui. Panlli les chefs, ('11 e [fel , iI ~. 

en avait plllsieurs qui ne reprochaient aux forfoils de Marat 

que d'elre un peu trop ~ans yoile. 

" ]Hais parmi les chefs Illcmes (el e'est ici que la ,érité ti JI' 

sépare de I'opinion ti" bpaucollp ¡j'honlli,tes gens', p"/'I"i 

les "he[¡ IHl'mt'S pl"ient 1111 ~rand lIomhn, d'holTllllCS <¡lli. 

liéc; aux autn'''' p;-ll' 11':-' (' .. \(,:!H'nlPIJ1s 11t-'aucoup pll1'-; fJllf' Pi\! 



,) 

,)°9 

IVIIt's .sCl1tinll~·lIts, tOl1rnaient des regards eL des rcgl'cls vers la 

",;;"'", eL l'llllmallilé; 'ltÚ ;wrail'nl eLl beaucollp de ~erl", el 

dUl'uif:lH rcndll JH'aucoup de sel'\'ice:-;, it i'instant Ol! CHl aurait 

",,,,,meneó 'l les NI eroi!'c cJpabl"3, Sur la }Ionluti"c se r~ll

daieut, CO)1UllC ~¡ des }lOS(tIS militail'cs, c.eux gui a\'aient beau

con!, la I'""ioll de la liberté eL pell la théoric; cenx gui 

.... .,.I"j('lIt I'é;;alilé IIlcnacée OH meme rompue par la grandeur 

tics idees el par l'él{'p;ance du langagc; ceux quí, élllS dans les 

I,ameaux cLdans les ateliers, ne pouvaíenl reconnaltre un ré

puhlicain que SOllS le ('n5lmlle qll'ils pnrtaif'llt f'ux-memes; ceu, 

'Iui, elltrant pou)' la premiere rois daus la carrierc de la re

\Ollllion, avaielll" si~naler celte impétuosité pI celte I'iolence 

par laquellc ,,,ait COIlIllIt"I('¡: la filoirt' de pri'SflllC tou, le, 

~t'atlds révolu1iolllJail'l's; ccux qlli, jeunes encare et plu'l 

L,ils pour seni .. la réplIblillue dans les arlnées que dans 

le sanctllaire cIPo lois, ayant VII naItre la répuhlique au bruil 

dc la fOlldre, croyaient 'lue c'étaiL toujours au bruit de la 

fotltlre 'lu'il fallait la conserver el promulgue!' ses décrrts, A 

ce eúté ¡;auehc allaient encore ehereher un asile plut,it qlt'tm,' 

pl<lce I'lusieurs de ces dépulés qui, ayaLlt été élc\'és dans les 

c¡¡sl,'S l'roscl'iks de la lIoblesse et du saccrdoce, lILloi'lU< 

lonjolll's llltr, , Úaicu1. loujolll's eXI'0ses [HIX 50nl";ons, el 

fu),liellt <lU haut de la Mouta¡,;nc raeeu,atioll de 111' pas al

tcilldre a la hautellr des prineipes : la, allaien! se IlOlllTir de 

leurs sonp~ons, et vivre au lnilieu des fantornes, c.:es carae

teres graves et rndancoliqllcs qni, ayant "per,;" trop SOllvent 

la ¡illlsselé IIlIie " la politcsse, ne croient ¡lla vertu que lors

'[u'elle esl sombre, (,t " la liherté 'IUC lorsqu'elle ",t ¡in'ouche: 

El sil:f:éaient. '11ll'I'lueo esprits f1lli ¡¡,aien! pl'i, da liS les sci,'nces 

nades de 1" l'"id,"ul' ell IIIl'llIe I<'.nl" '1u,' d,' la l'('cliludl', 
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quí, fiers de possédel' des lumieres irnmédiatelllcIlt applipa

IJles aux arts mécaniqnes, étaien! bien aises de se séparet' pa r 

leut' place, comrne par leur déJain, de ces hOlllmes de lel

tres, ,le ces philosopbes donl les lumierc.' ne sonl pas si 

promplemcIIllltilcs allx tis.'erands el aux forgcrons, el n'ar

rivent aux individus qu'apres avoir {,clairé la société tout 

entiet'e: lit en fin devaient airner a voter, quels 'lile fllssenl 

d'ailleut's leur esprit el leurs talenls, tous ceux qui, par le.' 

ressorts trop tcndus de leur caracthe, étaient disposés a alle .. 

au-deV¡ plulót qu';\ resler cn.ele~a de la borne qu'il fallai! mar· 

quer a I'énergie el a I'dan révolutiollnaire. 

" Telle élait I'idée que je me formais des elemt:nts des denA 

et',tés de la cOIl\'ention Italionale. 

" A juger chaque coté par la majorite de ses élérnents, tou, 

les deux, dan, des genres et dans des degrés dilTúcnts, de 

vaient me paraltre capables de remire de granels scrvices il la 

république: le coté droi! ponr 0"i:;uniser l'intérieur avec sagess" 

el avec grandeur; le colé gallche pour faire passer, de Icu!', 

ames dan s I'ame de tous les Fran~ais, ces pass ion s ""Imbli. 

caines el poplllaires si nécessaires a une nation assaillie rI" 

toutes parts par la mcutc des rois el par la soldatesque de 

l'Europe. " 
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Voici un exh'ait des l\1émoires ue Garat, non moins 

curieux que le précédent, et qui est la peinture la plus justp 

qu'on ait faite de Robespiprre, et des soup~ons qui le tour

mentaient. C'est un entrctien : 

" A peine Robcspicrre cut compris que j'allais lui parlel' 

des querelles de la cOllH'ntion,- tous ces députés de la Gi

ronde, me dil-iJ, ce Bl'issot, ce Louvet, ce Ral'baroux, ce 

sont des contre-ré\'Olutionnaires, des conspiratelll's.-Je ne 

pus m'empec!Jer tle rire, et le rire qui m'échappa luí tlol1n<l 

tout de suíte de I'aigreul'. - Vous avez toujours été comme 

cela. Dans l'asscmblée constituante, vous étie? disposé a 
croire que les aristocrates aimaient la révoJution, -.Te n'ai 

pas élé tout-á-fait comme cela. J'ai pu (;roire tout au plus 

que quelques nohles n'étaient pas aristocrate.s, .Te l'ai pensé 

de plusielll's, et vOlls-mcmc vous le pensez ellcore dc quel

ques-uns. J'ai pu croire €llcore que llOUS aurions fait quel-

fJues conversions pal'mi les aristocrates meme, si des deux 

llloycns qn; étaicnt a notre disposit ion, la raison et la force, 

nOLlS avions employé plus sOllvent la raison, quí éLait pom 

nous seuls, et moins souvent la force, ¡¡ni peut "tre pOlll 

jps tyrans. Croyez-lIIo;, oll'hlions ces dang!"rs 'fue 1I011S aVOlb 

vaillcus, el (Iui ll'ont rien de coml1lun avcc ceux qUl IlUlIS 

IIIClla('cn! "lljullrd'bui. La ¡;llerr~ Sp faisait alors entre lr'-



amis et les enneilllS de la liberté; elle se lilit aujounflllll 

entre les amis et les ennemis de la républiqlle, Si l'oecasion 

s'en présentait, je dirai, a Louvet qu'il est par trop for! qll'il 

VOl\5 eroie un royaliste; mais a vous, je erois devoir vous dire 

que LO\Jvet n'est pas plus royalistc que YOllS, VOllS rcssemblez 

dans vos querelles aux molinistcs et aux jalls«nistes, dont 

toute la dispute roulait SlI\' b maniere dont la gdcc divine 

opere dans nos ames, et qui s'accLlsaient réciproquement. de 

ue pas eroi,'c en Uieu,-S'ils ne sont pas roya listes , pourquoi 

done ont-ils tant travaillé a sallver la vic d'uT! roi? Je parie 

que vous étie7. aussí, vous, pOllr la gl'ace, pon\' la démence, 

Eh! !tu'importe quel principe r"ndait la TIlort du tyran juste 

eL nécessaire? VOs girondins, yotrc llrissot et YOS appehllts 

au peuple ne la voulaient paso lis voulaient dOlJe Iaisscr a la ty

rannie lous les moyens de se relever ?-J'ignore si l'intention 

des appclants {lll peuplc étail d'épargner la peine (le morl 

a Cnpet: l' appel au l'rl/ple m'a tOlljours paru imprudent et 

dangel'eux; mais je COTi<:ois comment ceu\: flui I'ont voté ont 

pu croire que la vie de Capet prisüunier pourrait elre, au 

milieu des é, énel1lents) plus \ltile que su mort; je cOllcois 

comment ils out pu peIls,,!' 'In e l'apl'<'I a1l penplc Jtait un 

gl'al1(l Illoyen (\'bonor<,\' \lue nation répllblicainc aux yeux 

di¡ monde entier, en lui dOllnant l'occasioIl d'exerr:er clle

Ulen1e un grand acte de génél'03ité par UIl acte de souyerai

\Jeté, - Cest. assllréTIlent p ... ~tPr de helles intcntions a des 

lIIesures f¡Ue vous n'approuvel'cz pas, et a des hommes qUi 

conspirent llc toutes parts, - Et Ol\ don" conspil'ent-ils? __ 

Partoul. Dans París, dalls toute la Frailee, dans ¡ollte J'Eu

rope, A Paris, Gpmol\J1é con:ipirc dans le láll¡'ollrg Saint-
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-\ntoine, en allant de LOlltique en houtique, persuader au..: 

IlIarchands que nous autrf'S patriotes nous voulotJs piller leurs 

lI1agasins; la Giromlc a formé depuis lon¡;-temps le projet de 

oe séparer de la Yr'ance pour se réunir a: I'AnglctclTe; et les 

chef, tle sa d':jlUfafion sont cux-rucmes les autenrs de ce plan, 

c¡u'ils ""lIJent cxécutcr it tout prix : Gensonné ne le cache 

pas ; il dit :t qui ,'cut l'enlcndre qu'ils ue sont pas ici des 

représelllants de la nation, mais les plénipotentiaires de la 

Gironde, Brissot conspire dans son journal, qui est un toesill 

de guene civile; 011 sait qu'il es! alié en ÁngletelTe, et on 

sait aussi pourquoi il y est alié; nous n'iguorons pas ses 

liaisons intimes ave" le ministre de~ affaires étrangéres, avee 

ce Lebrlln , 'Iui esl un Li,:¡;eois et une créalure de la maison 

,]'Antriche; le ll)Cillenr ami dc Brissot e'est Claviere, et 

r:laYi(''I'c a conspin: parlout ou il a respiré: Rabaut, lrajlr" 

comllW un protestan! et eomme un philosophe qn'il est, n'a 

pas élé assez habile ¡lOUr nOl!S cacher sa corrcspondance 

ave e le conrtisiln et le Iraltre l\Ionlesquiou : il ~' a six mois 

¡¡u'il; travailknt ensemble it OHvr;r la Savoie el lah'anc" 

allx Piémon/ais; Servan n'a été nommé général de I'armée 

des T'yn(n,:es qne ponr I ¡Her les clels de la Franee aux 1::s

pa¡;nols; en/in, yoil'" ])Illllouriez, qui n" lll€naCe plus b 

Hollande, lllais Paris; et quand ce eharlatan d'hérolslllc es\ 

venu lel, Otl jr: 1!()lllais le faire arréter, ce n' est pas avec 

ia Mon/ague qn'il a <lillé tous les jours, mais bien avee les 

ministres et aver. les girondins. - Trois ou l]llatrc fois chez 

moi, par cxemple .. -.Te suis bien Las de la ¡i,'ollll;of/, je 

suis maladc: jamais la patrie lIe fut dans de I'llIs ¡;ranr],; 

dan;;'ers, et je doute ,¡u'elle s'"n tire, Eh hien I a\('Z-VOll,i 

('!lCOJ'(' ell\ie de ril'(' el de croil'c que ce sout lit d'hollllelcs 



NOTES 

gCIlS, de bons I'épublicains? _ NOIJ , je ne suis plus tenté de 

rirc, mais j'ai peine a retenir les lal'mes qu'il taut verser sur 

la patrie, lorsqu'on yrJiI ses législateurs en proie a des soup

~ons si affreux sur des fondemeuls si misérables, J e suís sur 

<¡ue ríen de ce que vous soupsonnez n'e,t récl; maí,; je suí, 

plus SÚl' encore que vos soup~ons sonl un dangcl' tres-réel 

et tres-grand. Tous ces bommes a pen pres son!. vos cl1lwmis, 

muis :lUcun, excepté Oumoul'íez, n'est l'ennemi de la répll

blique; el, si de toutes purts vous pouviez étollffer vos 

haines, la républifjue ne counait plus aucun danger, -N'al

lez-v"ouS pas me proposer dc re/aire la motion de l'éV(~que 

Lamourelte ?_Non; j'ai assez profité des le\ions au moim que 

vous m'avez données; et les trois assemblées nationales ont 

pl'i,; la peine de lll'apprcndrc que les mf"illeurs patriotes 

haissent encore plus leurs ennemis qn'il, n'ailIlcnl leUl' 

patrie. Maís j'aí une question a vous faire, et jc vous prie 

de vous rccueiJIir avant de me répondre : N'avcz-vous aucull 

doule sur tout ce que vous venez de me dire? _ Ancun.

Je le quittai et me retirai dau. un long étolJnemclJt, el dans 

uue grande épouvante de ce qne je venais d'entendre. 

" Quelques jou!'s al'res, jc sortais du conseil expcutif; je 

rencontre Salles, qui sortait de la com'cntion nationale, l_e5 

circonstanccs devenaicnt de plus en plus mena<;antes, Touo 

ce1lx qni avaient quelque estime les uns pOllr les :mtres !le 

pouvaicnt se voir san s se senlir pressés <lu bt'soin de s'entre

tenir de la chosc puhlique, 

.. Eh bicn! dis-je a Salles en I'abordan!, n'y a-t-il aUClllI 

lllO)'en de terminer ces borribles ,¡uerelles? - Oh! olli, 

,ie I'"sp,~rc; .1'esp<'l"c '\UC hielltot je leyera; 101ls les ,oiles qui 

"(lUHellt ellcore ces ;Iffreux scélérals et leurs alTreuses cons-



pirations. Maís vous, je sais que ,ous avpz tOlljonrs une con

l,ance avellgle; jc sais que \'otre manie est de ne ríen croire. 

- Vous vous trompez : je erois comme un autre, nJals sur 

des présomptiol1s, d Ilon sur des sou-p,;ons; sur des fails 

atteslés, non pas sllr de, fails imaginés. Pourquoi me sup

POSCZ-YüllS done si incrédulé? Est-<:e paree qu'en 1789 je 

llC vo¡¡lus pas \OU5 eroire, lors¡¡ue vous m'assuriez que 

J"ecker pillait le Irésor, et qu'on avail vu les mules ehargées 

el'or et d'argent sur lesqnelles il faisait passer des millions a 
Gen(~,e? Cette incréelulité , jc I'avouc, a été en moi bien in

corrigible; cal' aujourd'hui encore je sui, persuadé que Necker 

a laissé iei plus de millions it lui , qu'il n'a emporté ele mil

/ions de nous i¡ Gcnl,ve. - Nccker était un coquin ; mais Cte 

n'était ríen aupri·s des scélérals dont nous sommes entolll'és; 

et e'est de cellx-ci que je vel1X vous parler si vous voukz 

m'entendre. Je vel1X tont vous di"e, cal' je sais tout; j'ai 

deviné toutes leurs trames. Tous les complots, tous les crime, 

de la Montagne ont commencé avec la ré\'olution : c'est 

d'Orléans ¡¡ui esl le chef de celle banelc de brigands; et <,'est 

fauteur dn roman infernal des Liaisons dangereuses glli a 

dressé le plan dc tOllS les lorfaits gu 'ils commettent elepl1i, 

cÍrI(! ans. Le traitre Lafayette était leur complice, et c'es! 

lui ql1i , en [aisanl scmblant de déjouer le complot des son 

origine, em'oya d'Orléans en Angleterre pour tout arrangPl" 

avee Piu, le prince de Galles et le ('abinel de Saint-James. 

Mirabeal1 était allssi la-dedalls : il rcccvait de I'argent eln roi 

ponr cacher ses liaisons avec d'Orléans , mais il en ... ,ccvait 

plus enco)"e (le d'Orl¡\ans p011r le servir. La grande affaire pOllr 

le I'arri ,h' r1'Orli'au" ("était de lilÍre enl¡"cl" les jacobins daos 

,es desseills. lb n' 0111 ¡'aS osé I'cJltrl'l'rcudrc directement; c'l'sl 



ti 'abord aux cOl'deliers qu'ils se sont adressés. Dans les COI'

deliers, it l'instant tout leur a été vemlu el ué\'oué. Ohscrv~z 

hien que les corueliers ont tonjonrs été moins nombren,,

,¡ue les jaeobins, out t"ujonrs fail moin, de hrllit : e'es! 

'1n'ils veulent bicn 'lile tout le 11101"1,, soit IClIr instrlllllcnt, 

mais qu'ils ue venlent pas que tont le 11100ul" soit dans leur 

secreto Les cordeliers onl tOlljollrs été la péllÍni"'I'e de,; 

conspiratcurs: e'est I~ que le plns dangerenx de lons, llanto", 

les forme et les él"v" " I'audaee el an mensollge, lamlis que 

ararat les fasolllle an mellrtre el allX massacres: e'esl lit 

'1u'ils s'exereent au role ,¡u'ils doivent jouer eusllile dan s 

Ics j~eobillS; el les jacobins, qlli ont I'air de mener la 

Fl'ance, sonl 1l1en{'s e lIx-rut:1lll'S ,sans s'en uot1ter ~ par leoS 

('orrleliers, Les cordeliers, ,¡ni out l'ai,' ,l',~lre cad,,'s dans un 

Irou de Paris, négoeicnt a"ce l'Enrope, et ont des ('11\'0\ ¿ 

dans toutes les con,'s, r¡ni ont juré la ruine de notre liberté: 

le faíl esl cpt'tain; j'en ai la preuv('. Enfin ce sont les corde

licrs lflli onl cngloulí un Ir,)ne dans des flots de satlg pour 

I'n faíre sortir Iltl notneau tre)/le. lIs 5avent hien que le d,tt: 

e/roit, oi] sont tontes les "ertns, pst anssi le coté Ol! sont tOllS 

leg \'rais rél'lIblicains; el. s'ils nons acellsent d" ro~'alisll"', 

e'cM paree 'Iu'il Icut' but ce l't'Úcxte po!!r décltaillcr "'" 

!lOUS les fureurs de la lIlultitudc; c',es! paree 'lue des poi 

gnards sont plus faciles a !rouver contre nous que de:; raisons. 

Dans une scnle cunjuralion, il Y etl a trois ou qual"p. !Jnalld 

le coté droil tout enlier sera "goq"é, le dile e/'York arri\'cra 

pOllr s'asseoir sU'<' le tn)nc, el ,]'Orléans, qni le Ini a promi" 

I'assassinera; t!'Orléans sera assassiné Illi-n,,'mc par M"ra', 

Datltol1 el RobespielTe, 'Iui lui out fai! la 1I"\ute prolllt',,,,, '" 

It's tl'iulllvirs se' partagl'ront la Frallce , ('ou\'crtp de l'l'lldn· ... 
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• '1 (j,. sang, jusqn'il ce ([He [e plus hahiic de tous, el ee ,pra 

])al1lon , assassine les deux aH!res el regne seu[, d'ahord 

sous [e titre de dic!a!eur, ensuile, san, dégnisem"nt , SflllS 

""Iui de roi. Yoilil leur p[an, 1I'en doutez pas: ;, force ti'y 

rever, jc rai lroLlvé; lout le pl'ouve el le rend évidcllt: 

vo)'ez cflJllllle ton les les "irconstanccs se líen! et se tiennent : 

ji n'y a pas un fait dans la révolution quí ne ,;oil Un<' 

partie e! une preuve de ces horriLles complots, Vous etes 

élonué, je le \ois : serez-vous encor" incrédule? _ Je sui, 

étonllé, en effel : maís diles-moi, y en a-t-íl beauconp parmi 

vous, ("est-a-dire de votre coté, qui pensent comme \OUS 

sur tout cela? - '1'0115, ou presqllc tons. Condol'cet m'a fail 

une fois qllclqucs objecliolls; Sic)'cs COIllUluni'lue peu aYce 

HOllS; Rabaur, lUÍ, a uu autl'C plall, qui quclqllefois sp 

rapprochc, et (Iuclquefois s'éloigue dn mien : mais lous J¡,s 

autres n'out pas plus de doute que moi sur cc que je viells de 

vous dire; tous senlent la nécessité d'agir promptement, di' 

metÚ'e promptement les fers aufctt , pour prévenir taut d., 

('rimes el de malheUt's, pour ne pas perdre tout le fruit d\lIw 

révolutioll (Iui nous a taut coúlé. Dan s le colé droit, il ya 

des membres qui n'ont pas assc/ tic coufial1ce en vous; mai, 

trIoi, <fui ai été ,ot.re cülli'guc, (pli \"0115 cOl1nais pOli!' UII 

honmlle hOlllme, pour uu ami de la liberté, 5e Icur assnl'(' 

que \ou. scrcz pour nons, que VOIIS non. aiclercz de tons 

les moyens que volre place lllet '1 \otre disposition, Est-r/' 

qu'jl peut vous reste1' la plus légere illccrlitucle sur tout cc 

<¡ue je vous ai dit de ces sc;éléra!s? _ Je serais trop indion,' 

de I'estime qne vous me hémoisnez , si je "ous bissais I'en,,',' 

'lile ,i(' crois ;\ la ",,'ité tI(' tont ce plan, que 10US cl'o~'ez ptl<' 

,'~llli (1<- 1'0, (,!lllell';', I'll1s IO!lS \' llle!l('1 de fa;ts. de dIOS!'> 
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t'l d'hommes, plus il \ OU5 paralt \Taisclllblable a vous, el 

1Il0ins il me le para!t il moi. La plupart des fails dont vous 

l'omposez le lissu de ce plan ont en IIn bnt r¡1l'on n'a pas 

besoin de leul" preler, r¡ui se présente de lui-m(>lIlc; et vous 

Icul' donnez un but qui ne se présellte pas de lui.memc, !'l 

!Ju'il faut leur pretero Ol" , il faut des preuvcs d'aborrl ponr 

éearter une explieation nalurelle, el il faut ¡['aulrcs prclIvcs 

ensuile pour faire adoplel' une explication qui ne se prvsente 

pas naturellement. Par exemple, tout le monde noit que 

Laf&yette et el'Orléans élaient ennemis, et r¡ue c'élait pOUl" 

délivrer Paris, la Franee et J'assemblée nationale. de beau

l'OUp d'lnqlliéWdcs. que d'Ol'léans fut engagé Oll obligé par 

Lafayette a s'éloignel' <juclquc tcmps de la France; il faut 

établir, non par assertion • mais par I'rcuve, LO qu'ils n'é

taient pas cnnemis; '}.o qu'ils étaicllt complices; :1" que le 

voyage de d'Orléans en Angleterre eut pour objet l'exéculion 

de leurs eomplots . .Te 5ais r¡u'avec une maniere de raisonuer 

si rigourcuse, on s'cxpose 11 laisser courir les crimes el les 

malheurs devanl soi sans les atleindre, et sans les arrclel' 

par la prévoyance: mais je sais anssi qu'en se livrant a 
son imaginalion, on rait des systemes sur les évéllements 

passés et sur les événcmellls fllllll'S; un perd 100b les moyen" 

de bien discerner et apprécier les événcmcnls aetuels; el en 

revan.t des milliers de forfait. que personne ne trame, on 

,'ote la faculté de voir avec certitucle ccnx. qui nous mena

cent; on force des ennemis qni ont pen de scrupule a la 

teutalion d'en commetlre, auxquels ils n'auraieut jal/Jais 

pensé. Je ne eloute pas c¡u'il n'y ait autoUl' de nous beau

coup de scélérats : le déchalncmcut de toutes les passiolJs les 

(;tit naitre, et 1'01' de I'drall~er les sOlHI'lie. ::\iais. noyez-
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moi, si leurs projets sont affreux, ils ne sont ni si vas tes , 

lli si grands, ni si compliqués , ni con~us et menés de si loin. 

Il y a dans tout cela beaucollp plus de voleurs et d'assa"ins 

'lne de profonds conspiratenrs. Les "éritables conspiratcurs 

cnnlre la répllbli'lue, ce >onl les roís de l'Enrope el If'S 

passions des républicains. Pou\' repousser les rois de l'En

rape el leu!'s régiments, nos armées suffisent, H de reste: 

pou!' empecher lIOS passiol15 de lIOUS dévorer, il Y a un 

moyen, mais il est unique ; halez-vous d'organiser un gou

vernement qlli ait de la force el qui méritc de la conflance. 

Dans I'étal ou "OS querelles laissent le gouvernement, tlne 

démocralie mcme de ,;ngt-cinq lIlilliolls d'anges serail bien

tul en proie a toutes les fureurs et a toules les dissetlsiotls 

dc I'orgueil; coml1lc a dit Jean-Jac'lues, iI faud"ail vingt

.. in'l milliolls de diel1X, el personne ne s'esl avisé d'en ima

giner tanL JVlon cher Salles, les hommes el les grandes assem

blées ne sont pas fails de maniere que d'un culé il n'y nit qlle 

des dieux , el de I'antrc que des diables. Parloul ou il y a des 

homlllcs en conflit d'inlérets el d'opinions, les hons 1}1(\me 

ont des passions méchantcs, et les mall\'ais meme, si 011 

f'herche ,', pénl'lr('1' dalls leurs <lIBes awc doucelll' el patience, 

son! Slbc('ptiIJles d'imprcssíons droites et hOt1lles. Je lrou\'(' 

au fond dc mon allle la prcuve éviden!e el imincible de la 

moitié au moin5 d" ecUe vérité : je suis bOI1 , moi , el anssi 

hou, '1 COllp sur, '1l1'aucun el'entre "OU5; mais quanel, an 

I ieu ,le réfllter mes opinions avec de la logiLlue el de la hicl1-

veillance, on les repollsse avec SOllP'i0n et injure, je snis 

Im't a lais:;er 1,1 le raisonllcmelll, el i, reganlcr si mes pislole!s 

sout hi"ll charg'\s. Vous m'a\ez rait deu" fois minis!!'I', ,.! 

deux fois ,'(JUS In'a\'('z I'{'ndll 11n Iri'r.¡-mall\"ais seryjc(' : ce 
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sont les dangcrs qui vous envil'OnnCnl , el qui m'em ironnen!. 

qui pcuvent seuls me faire rester au poste ou je sni,. (J 11 

bl'a\'e homme ne demande pas son congé la veille des batailles 

La oataille , je le vois, n'est pas loin ; en prévuyant que d~s 

deux cotés vous tirerez sur moi, je suis rpsolu a I'cster. J,

,'ous dirai achaque instant ce que Je croirai \Tai dans ma 

raison el dans ma conscience; mais soyez bi"n aver!; que jp 
prendrai pour guides ma conscience et ma raison, et non 

celles d'aucun homme sur la terre, J e n'aurai pas travaillé 

trente ans de ma vie a me faire une lanterne, pour laisser 

ensnil.e éclairer mon chemin pal' la lanterne des autres, 

" Salles el moi nous nous séparames en nous selTant la 

main, en nous elnbrJssitnt COln1De si nous avions été encore 

collcgllcs de I'assemblée cOJ)stitu;¡nte, » 
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Parmi les esprits les plus [roids ct les plus illlpartiaux de 

la I'évolution, ii faut citer Pétion. Pcrsonne n'a jugé d'une 

maniere plus sens{,e I~s den\: partis 'Iui divisaient la comen

lion. Son ég~li!é était ;i COllnue, que des deux cotés 011 eOI1-

,entait a 5'en I'cmetll'e i, son jllbement. Les accusations qui 

f'uren! lieu eles l'onverture de l'assembléc, provoquerent de 

grandes disputes aux Jacobins . .Fab,'e d'Églantine proposa de 

s'en référer a Pétion dn jugement a rendre. Voici la maniere 

dont il s'exprima : 

Séance du 29 octobrc 1792. 

" 11 est un autre moyen que je crois utile et qui produira 

un plus grand eCfet: prl's'lue !OUjOUl'S, lorsqu'une vaste in

trigne a voulu se IlOuer, elle a en hesoio de puissaoee; elle a 

elú faire de grands efforts pour s'atla{;her Ull grand erédit per· 

sonne!. S'i\ existait un hOlIlme l}ui aurait tout "U, lout ap

préeié dans l'un el l'autre parti, vous ne pourriez douter que 

cet homme, ami de la vérité, ne mt tres-propre a la faire 

connaitre: eh bien! je propose que VOU5 inviliez eet homme, 

membre de volre société, a prononcer sllr les crimes qu'on 

impute allx palriotes; forcez sa verlu a dire tout ce qu'il a 

"u: cet homme, e'es! Pétion, Quelque eondescendance que 

l'homme puiss,. avoi .. POlll' ses ami" j'ose dire qlle les intri-

n, 21 



¡\ants .tl'Otlt point. <:(H'l'OlllI'U Pt-tion; il ('st tO\1jour~ pUl', il ",¡ 
sincere; je le dis ici, je vais lui parler soU\·cnt, a la C011\'('n

lion, dans les moments d'explosiOl1, el s'il ne me dil pas lou

joul's f¡u'il gémit, je yoi, qu'il ~él!lit intél'iclll'ement: ce rnatin, 

il voulait mooter a la tribune. lllw ]'''lll pas ,·ous refu,er d'é

<Ti ... " ce qu'il peuse, el nous VClTOlIS si, malg!'é que j'té\'entP 

ce moyeo-la, les iotl'i?;ants peuvent le llélourl1cr. OIJS('rlTZ, 

citoyens, que ccltc délllarche seule prouvcra que ,·OllS ll(' 

\oulez que la \érité; (,'est un homllla,;e que vous rendez ,\ la 

,crlu d'uu bon patriote, avec d'uutan! pll!s de IlJOtifs, que les 

menleurs ~e SOIlt ClllCJOppés de sa YI'rtU pour (\tre {luel'lue 

dJOse. JI' demande 'lue la mOlion soil mise aux voix. " (AI'

('¡audi . . , 

Legef/{!re. " Le coup étail monté, iI {'lait e1air : la distn

¡'ution clu Ji.cou!",; de Brissot, le l'appOr! d" Illillistn, dp ri". 
térieur, le "iscours de Louvet dans la poehe, tout cela prouve 

que la p~rtie étail faite. Le cli~cours de Brissot sur la radia

tion contient tout ce !ju'a e1it LOl\vet : le rapporl de Holand 

étail. pour fournir a Louvel une occasiOll de parler. .T'approllvc 

la mol ion de Fabre : la COllvention va prononeer, Rohespi(,IT~ 

a la parole poUJ· iundi : je dem.lnrIe 'lue 1.1 sociét'· s\Jspende 

,a ¡]pcisioll; il ,'sI impossih/e 1/"" dalls UlI ¡laYo libre la V('I'I" 

~Il('combe SOll:, le ("rime. !) 

Apres celte citation, je erois de'·oir placer le morcean que 

Pétioo écrivit relativement '1 la dispnt(' l'n¡.o;a¡;ép en!r(' Louv<'t 

el Rohespiefl"c; e'esl, avee les lllorc(',PlX exlrails de Garal, 

celui qui reuferme les renseigneme!lts les plus préciellx Sllr la 

conduite d le caractere des bommes de ee lCllIpS, et ce sonl 

('enx que l'lrisloire doit cOllsener COlllme k, plm ("apables (jp 

)":f'"ndre de' id,:ps .jllste;; Sllr ~f'tlp ':poqllr. 
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\f Citoyens, je lu'j:lais promis de Fardel' 1(' sil,~Ij("t' k plui 

ahsolu sur les én'n"lflenls '1ui se SOllt passés de¡mis le I () aout 

.les motif, de délicates5c el de hiclI publi" me déterilllllilicn! 

a user de cette rése,·\"(' . 

. Mais il esl itllpossiLlc de lile taire plus i<lllg-lcmps : fi· .. 

l'ullP et de 1'~Il¡r" part, Oll invoque mOll témoignage; chaeull 

me presse de dire mon opinion ; jc ,ais dire a,ee l'rtlllchis(' 

,'e 'lile je ,ais sur 'll1elQUI" homlllt's. c(' que :ie pense sur les 

(·hoset;. 

(, J'ai Yll de pl'(~.'i les ,-:'( ¡'lJ('S de ~a n" olutioll; /aj \'ll les ca

bales, les intrigues, les Illttes oragellscs ('ntre la Inannie el 

13 lilwl'té, entre le ,ice et la ,,('rtu. 

({ (!uand le jell eles passiol1s humaÍlH's paralt a découvel't, 

<{u3ml on apeCf:oit les l'I'",orls seel'els qui out dirigé les opé

ratians les plus illlportantes, <{uancl on rapproche les événe

men!s de leurs causes, 'luancl on c(¡nnalt tOllS les périls que la 

liberté a COUl'US , f¡Uaurl on pénetre dans J'ablme de currup

tion c¡ui mena,;ait il cba'lne ltJstant de nous engloutir, on se 

,Iemande avec étonncmcnt par 'Iuclle suite de pI'odiges HOU' 

sommes arrivés au point al! 1I0US nous trollVOUS alljollrcl'hui' 

"I~es révolntions vculent ,~tre vues de loin: ce prestige 11'111' 

,'sI hien né"cssairc; les ,iceles efiaeeut les taches qui les 01,,

cnrcisscntj la \losté .. ité n'apen;oil fine les réslIltats. Nos 111'

yellX nOlls eroironl grands; rendons-Ies meilleurs que nous. 

"Je laisse en aniere les faits anlériellrs it eclte journée a ja

mais mémorable, flui a élevé la liberté sur lres ruine5 de la !~'

rannie, el <{ui a changé la monarchie en l'épublique. 

" Les hommes <{ui se son! ~ttrihué la gloire de celte joumé(' 

snnl les ItOtlHUeS a fJui elle apparlient le moins : elle est dile il 

.. ,'ux <{ui l'ont préparéc; elle es! duc '1 la nalnre impériellsP 

:ll. 



:"ItHES 

des choscs; elle est tlue ala braH's kd"rés d;1 I"ul' dil'!'<:toiIC 

secrel., 'lui <:onccl'lait deplI ís long-lcml's le plall de l'i[JsulT~c 

tion; elle es!. dne au peuple, elle es! due cnfin au génie tuté

lail'e 'lui préside constamment aux uesrills de la Fl'ance depuis 

la premiere asspmhlée de ses repl'éscllt:tnIS! 

"Il faulle dire, un moment le succcs fut ilJeel'lain; e! cenx 

rluÍ SOllt vraimcnt instruits des tlélails de celle journée, saYeut 

quels furent les intrépides tléfenspul's de la patrie 'luÍ empe

cherent les Suisses el lous les satellites du despotisme de de

meurel' maltre, du champ de bataiilc, queh fUl'eut ceux quí 

rallicrcnt nos pIJalauges citoyennes, un instant ébraulées. 

" Cette journée a\'ait éga!elllellt lieu sans le concour, .-les 

commissaires de plllsieurs sections réuuis a la maisou COIll

mune: les membres d(' I'allciculle municipalité, gui n'avaient 

pas désemparé pendant la nuit, élaieul cucorc en séance ;\ nl"uf 

heures et demie du malin. 

« Ces comlllissaircs cou<¡urent néaumoins uue grande idél", 

cl prirenl une mesure bardie eu s'emparant (le tou, les pou

"oil's municipaux, el en se mellanl ,¡ la place d'un cOllseil gé

néral donl ils redoutaienlla faiblesse el la corl'uption; ils ex

poserellt cOllragellsement leur vie dans le cas Ol! le sueces He 

justifierait p3S I'clltrcpl'isc. 

« Si ces commissaires eussent eu la sagesse de savoir dépo

ser a temps lenr aulorité, de rentrer au rang de simples ci

toyens apres la beUe aelion gu'ils avaicnt faitt', ils se scraient 

couvel'ts de gloire; mais ils ne surcu! pas résistcr it l'attrait du 

pouvoir, el I'envie de domine .. s'empara d'eux. 

" Dans les premiers moments d'ivresse de la eouquctc de la 

liberté, el. apres une commotion aussi violente, il était impos

oible que tout rentnit a ¡'instan! dans le calme pI dans I'orrln' 
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accoulumé; il cút été injnste de l'exiger: on ti~alor~ au non

,cau conseil de la commune des reproches qui n'étaicnt pas 

fondes; ce n'étaít cnnnaitre ni sa positíon ni les circonslances; 

mais ees eommissairrs l'ommcncerent a lés mériter lorsqu'ils 

prolongerent eux-memes le mOllvement révollltionnaire au

dela du lerme. 

C( L'assemblé .. nationale s'était prononcéc; elle avait pris un 

3rand earaetere, elle avait rellllu des décrets qui sallvaient 

l'empire, elle avaít snspelldn le roi, elle avait cffacé la ligne de 

dél1larcatioll qui séparait les eitoyens en deux classes, elle avait 

;.ppelé la eouvcntion! Le parti royalisle était ahattu : il fallait 

des 101'5 se rallier a elle, la fortifier de l'opinion, l'emironncr 

de la confianee : le devoir et l~ saine polifique 1" vOlllaieuf 

;HISS1. 

" La comll1l1l1e Irouva plus grand de rivaliser a,ee l'assell1-

hlée; die étahlit !lne lutte qlli n'él"it propre qu'a jeter de 1<1 

défavelll' sur tout ce qui s'était passé, qu'a faire c,'oire que 

I'assemblée était SOIlS le joug irrésistible des cil'constances; 

elle obéissait 011 résistait aux décrets, sllivant qu'ils favOl'i

,aíen! Ol! conlruriaient s~s VlH"S; elle prenait dans ses repré

'Cllla¡iúllS an ('orps légisJatif des formes impérieusf;s el irri

tantes; clip affectait la pl.liSSallCc, et nf' s3\'ait ni jOllil' de ses 

tl'iomphes, ni se les faire pa:'donl1cr. 

" On était panellu a persuader aux uns que tant que l'état 

révolntionnaire dnrait, le pouyoir était remonté a sa source , 

que l'assemhlée Ilationale était sans earactóre, que son cxís

lenee ([tait prí,caire, ~l 'l"(; les assemblées des eOmmUlles étai"nt 

les seu les alllol'ité5 l([gales el. pnissantes. 

" Oll av"it insin"é aux lIutres que les che!;; eI'opillion dans 

)'"sse m hlp" naliolla'" ',,'air';1 rlrs projl'h pFl'fid~", Youl~irn,t 
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rPllver,el' la liherlé eL livrer la répnbliql1€ aux étra1lgcrs, 

'( De sorle qu'lIll grand nom!n'c de lllcmbres du conseil 

croyaient user d'un droit lé¡;itillle lorsqll'ils llsurpaient l'au

torité, croyaient résister;\ I'oppression lorsqll'ils s'opposaient 

it la loi, cl'oyaient [aire un acte de civisme 10l'squ' ils man

quaient a leurs devoirs de ciloyen : néallllloills, au milieu de 

eette anarchie, la COlllmune prenait de tcm!" en lcmps des 

anetés salulaires, 

" J'3vais été con sen é dans ma place; mais elle n'élait plus 

'lu'uU "ain titre; j'en cherchais inutilement les fonctions; 

elles étaient éparses entre toutes les ll1ains, et ebaclIn les 

~·xerSltit. 

" ,Te me rendis I"s premie,',; jours an conseil; je Ius elfraye 

du désordr'c qui régnait dans ectte asscmhlél', ct s"rton! de 

¡'esprit qui b dominait : ce n'était plus un corps administrat;l 

délibéranl sur les afTaires communales; c'était une assembléc 

l'0litique se ero) anl il1\c,lie de pleim pOllvoirs, discutant les 

grand, intéréts de I'état, e,aminant les lois faites et en pro

:llulgualll de lIouvelles; O[J u'y parlait 'lLlI' de coruplols contre 

la liberté publique; on y rléno\l{;ait des eitoyens; on les appc

lait ,'t la barn'; on le:; elltelJ{lai! pnblirjlH'l1lellt; 011 I~s,jngeait, 

on les rellvo~. (lir ahsolls OH on les rcicllait; les regles on[jnaires 

,;vaicnl ,lisparu; I'cfferves,'cnc(' des esprits úlait telle, qu'il 

,:tait impossihlf' ele !'c,teni .. ce torn,nt; ton tes les délibérations 

,'emportaient ave" I'impétllosité de I'enthonsiasme; dks se 

succédaientavec une rapirlité cffrayante; le jour, la nuit, san s 

anCUlle intcrrnpl.iOll, le cOllseil était tOlljours en séance, 

" .fe ne voullls pas que mon nOlll fút altadré ¿'¡ une mul

¡itude d'actes allssi irréguliers, au"i COlltraires au\ prill

,'ipes, 



• .fe ,,,,,tis égalemcnt combicn il .;,rail sage et utile oe ne 

pas approuver', de ne ras [ortiGer par ma présence tout ce 

qui se passait. Ceux qui dans le conseil eraignaient de m'y 

,'oir, cellX que mon aspect gcoait, désira'ient fortement que 

le peuple, do"t je conservais la confiance, crút I¡ue je prési

.!ais il ses upérations, et que rien ne se faisait que de concer!. 

,n'ce moi : ma réserve a cel égard accmt lcut' inimitié; mais 

il" Il'oserenl pas la Inanifesler trap ouvertemenl, crain!c 

oe déplaire a ce peuple dont ils bl'iguaient la faveur. 

" .le parus rarcment; cl la conduite que je tins daos celle 

positiou trc.-tlclicate entre l'ancienlle muuicipalité, qui ré

damail contre sa destitution, et la nouvelle, qui se prétendait 

légalement insliluée, !le fut pa, inntile ú la t1'311c¡uillité pu

bliquc; ca!', si alo!'s je IllC fusse prolloncé fortement pour ou 

"o"ll'c, j'occasiollnais Lln déchirement qui aurait pu av'oir 

des suites fUllesles : eu lont il est un point de matul'ité qu'il 

faut 5,,\oir saisir. 

"L'adlllinisll'alioll fui négligée, le maire ne fut plus un 

centre t!'ullil{,; lous!es ¡ils furent coupés cntre mes mains; Ip 

p'JlI.vuil' fllt dispersé; !'aclioll de sUl'veillancc fut saus force, 

l'actioJl n:pri'llan11' I~ fur pr;'nl('mPllt. 

no!Jbl'icl'l'c I'l'it dOIl[, I'asccndant dalls le conseil. et .1 

<ita,! difliciie que ('el a ue fllt pas ainsi daos les cil'conslallc~s 

ou nons nous It'ouvions, et avec la tremp" de son esprit. Je lui 

entendi, prononcer un diseollI's qui me conlrista l'ame ; il s'a

gissait. du d,!crct qui ollvrait les ],alTieres, et n ce sujet, il se 

Jina a des déclallJilliolls extl'emelllellt unimées, aux écarts 

tI'une illlagination somhre; il apel'«¡ut des précipices sous ses 

pas, des complots libcrlicidcs; il signala les pl'élendus cous

pil'al"'II,': il ,'i\,h·sc.;¡ :111 I'clIplc, ':Ch:lIlITa les esprils, el oc 



casionna, pal'lIli ccux qui I'cntendaienl, la plus vive fe .. m .. 1I

tatioll. 

" Je répondis a ce eliscollrs pOlln'élablir le calme, pour dis

siper ces noires illusions, et ramcner la disclIssion au seul 

point qui dtit oecl1pel' I'assembléc. 

" Robespierre et ses parlisans entrainaicnt aitlsi la com

mune dans eles démarchcs in('onsidérées, dan, les parlís ex

tremes. 

"Je ne suspectais pas pou .. cela les intentions de Robes

piene; j'accusais sa tete plus que son cceur; muÍs les suites 

de ces noires "isions ne m'en cuusaicnt pas moins d'alannes, 

" Chaque jou!' les tribunes dll conseil retentissaient de dia

tribes violentes; les memh!'es He pOllvaient pas se persnader 

llu'ils étaient des magistt'ats chal'g';s de ,ejllcl' i, l'exécntjon 

des lois el au maintien de l'ordre; ils s'cmisa;;caicnt tOUjOUl'i 

comme formant une association révolutionnaire, 

• Les seclions assemh!ées rcce\;¡ient cettc influencc, la <:om-

1l111niquajent 1,Icnr tour, de SOl le 'Iu'ell Im\llIe lemps tOHt Paris 

fut en I'erlllentation. 

" Le comité de sllrveilla'H'e tle la cornmnne rempli"ait les 

prisons; on ne peut pas sp dissimnlel' que si plusieul's de ('(', 

arrestatiolJs fUl'ent justes el nt'cf'ssaires, d'allll'cs fnrl'ut Itig:1 

lement ha,sardées, II fant moins en "ccnser les <:hefs que le Uf S 

agents : la police était mal entoul'ée; un homme entre :tutres, 

dont le nom seul est develJll nne injure, dont le 110m sellljette 

I'épouvante dans I'áme de tons les citoyens paisiblcs, seon

blait s'etre emparé de Sil directioll et de ses lllOUyements; a,

sidu a loul!'s les confél'ences, il s'jmmist'ait rlans tOllks le, 

"flaires; il parlait, il ordonnait ('" maitre; j .. H,'en I'laigni, 

1.:'lItpment a la ~Oll1lUlllle, etje lerlllinai mOl! opillí(JII pal' ce, 
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,"ol, ; 11la1'at est ou le plus inscllsé Oll le pius seetél'at do 

hO!l2mcs. Depuis je n'ai jamais parlé de lui. 

" La justice était lente i. pl'OllOIlCer sur le sort des déteuus, 

~l ilB s'elltassaient de plus eu plus dans les prisons. Uuc sec

lion vinl en députation au conseil de la cornrnune le 23 aout, 

et déclara forlllcllclIlcnt que les ciloyen>, faligués, indignú 

des retards que \' on apportait dans les j ugctllcnts, forceraient 

les portes de ces asiles, el immolcraicnt a lenr vengeance les 

coupables qui y étaicnt renfermés ..... Cette petition, cOlHiue 

t1ans les tenucs les plus déliranls, n'éprouva aucune censure; 

elle rc(:ut tlIeme des apl'laudis:>elllents! 

" Le 25, rnille ,. douze ('ent, citoyens armés sortirenl (h; 

Paris pour cnlcver les pl'isunnicl's d'étal délellus it Odéalls, el 

les transférer ail/enrs. 

"Hes nouvclles fúchcuscs vínrclItclIcorc augmcnter I'agila

lion des esprits : on annon<;a la lrahison de Longwy, el , qllel

l¡UeS jours apres, le ,iégc de Verdun. 

" Le 27. I'assernbl<',e nalionale invita le d¡'.partement de 

Paris el ceux cnviroIlnants it fournir trente mille hOI1lJIles ar·· 

més pour voler aux [rontieres : ce déerct imprima un nou

vcau monvement '1ni se combina avee ceux qui existaient déjil. 

" Le 31, I'absollllioll dc lHolllrnorin soulna le peuple; le 

bmit se répandit Ciu'il avaitété sauvé par la perfidie el'un COI11-

rnissaire du roi, qui avaiL incluit les jurés en crreu\'. 

« Dans le meme moment, on puhlia la révélation el'un com

plol, faite par un coudatllllé, complot tenelanl a ¡¿tire évarlcr 

lous les prisonniers, qui devaient ensuite se répandre dans la 

vi!le, s'y li\Ter a tous les exci" H enle\'er le roi . 

.. L'ellervescelllOe élait i. son enrnble. La COnllIlUlJC, pour 

px!'Ít<'1' l'''tltllOllsias'lIe des ciloycns, pUlir les l'0:'!n eH f",,1e 
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aux ellrolenH.'ULS ci,iques, avait aITf~t(~ de les réunil' avec app,a

reil an Cllamp-de-:\1ars au brllit du canon . 

. ( Le 2. septcl1Ibre 3rl'ivc : le canon d'alanne tire; le toc,;ill 

sOllne ..... Ojollr de deuil! A ce son Ingllbre el alarmanl, on 

se rasscmble, on se précip~te daus les pl'isOIlS, on é¡;orge, on 

assassinc! Manuel, plusicllrs déplItés de I'asselll "I,',c nalionale, 

se reneJent daus ces licllx de carnage: leurs errorts son! inu

tiles; (ln imlllol" les "ictimesjllsCjlle dans Jeurs bras! Eh hien! 

.i'élais dans une fansse sécnrilé; j'if;norais ces crll"ulés, depuis 

'luelqne telllps on ne lile parlait de rien . .TI' le" apprends 

(lnlin, et eomment: d'une rnaniere \'agu p , innireere, dciligu

rée: 011 1lI',ljollte en m(,me temps qll!' tout esl fini. Les détails 

!es plus déchiranls me pHl'\icllfll'1l1 clIsuite; mais j'étais dHns 

la (;oll\'icl.ion la plns intim" r¡1If' 1" jOllr 'Iui :lV:I;t éclairé ces 

scenes affreuses ne reparaitrait plns. Ccpcndall! el/es con ti

nuent : j'écris an cOl1lmandant général, je le relluiers de por

tel' des focces anx prisons; il ne me répond pas d'ahord: 

j'écl'is de 1I0UYl',tlL II lIle dit fln'il a dOllilé des "rdl'<" : riell 

n'annonce qlle CPC; orelres s'"xécutcnl. Cq"'t:dant elles ('onli

IIllent eneore: je \,lis au conscil de la COllJllllllle; jl' me rcnd, 

,le la a I'Hotel de la Force aH'C plllSiclll'S dI' mes ,·olli'f;llCS. 

Des citoyens assez paisihles obslruaient In rue ql!i conclui! á 

cette prison; une tres-faible ganle était a la porle : j'enlre ... 

""on, jamais ce spectac1e ne s'~fraeera de IDon erenr! .Te \'015 

dcnx officiers mnnieipaux re\'etlls de leur échal'pP.; Je VOl. 

t!'Ois hOlIlmes tranquillerncnt assis llevant I1ne table, les re

gisll'es d'écrous ou\'erts et sous leurs yeux, faisan! l'appel des 

prisonniel'5; rl'alllrcs homl1les les interl'o"caut; d'autres hom

lIles faisant fOllctions oe jllr .... s el de ju¡;es; tlne dOllzaine <1,. 

hllurreaux ~ les hl',:s 1~l!!S, COII\lTts de sallt;. le~ 1111S a\'t\· dt,:--. 
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llIassues, les autl'es avec des sabres et des coutelas 'Iui en dé

;;ontlaient, exécutant "1 l'instant les ,In¡;ements; des citoyen,; 

attendant au dcho!'s ces jUgCIllCllts a~ec i1npatience, garcl:tnt 

le plus monje silc[Jee allx anets de lIJOr!., jctant des cris ele joi" 

aux arret,; d'absolution. 

" Et les hOllunes qni jugeaient, et les hommes qni exécn

taient avajent la meme sécurité qne si la loi les eút appelés a 
rcmpli!' ces fonetion,; il, me valltaicnt leur j lIsticc, leur ato 

tenlion a distillgUC!' les illllocenls des coupables, les scrviccs 

'In'ils a,'aient r(,lIdns; ils dcrnandaient, pourrait-on le croire! 

il, delnandaient il "tre payé, du temps qu'ils avaient passé! ... 

.I'étais reellement <:on[ondu de les cntendre! 

" Je leu\" parlai le langage austi'l'c de la loi; je leur parlai 

avec le "cllliment de l'j"djpwliulI profontlc dontj'étais péné

tré : jc les lis sortir tous devant moi. J'étais a peine sorti moi

mell1e qu'ils y rentrercnt ; je fus de nouveau sur les lieux 

pOli" les en chasserj la !luit ils acheverent lem borrible hOll

cherie. 

" Ces <lEsassinats fnrent-ils COmlll<lllélJs, furen!·i!s dirigés 

par f]llelques hommes? rai en ,les listes sous les ycux, j'ai 

l'e~u des rapl'0rls, j'ai recllPilli Ql1elt1ues fait,; si j'avais tt 

pronollcf'r comme jn¡;·c, je ne JlllulTais pas dire : Voilit le cou

pahlc. 

" Je p<,nse que ces crimes n'eussent pa~ eu un aussi libre 

cours, qu'ils ellssent été.arrptés, si tous cellx qni avaient en 

main le pOllvoir et la force, les eussent VllS avee horreur; mais, 

je dois le dire, paree que eela est vrai ; plllsieurs de ce, 

Ítommes publics, de ces défenscurs de la patrie, noyaient que 

,:c,; j1111 I"nées désaslI'f'u5CS et déshonorantrs ét:l;ClJt néccssaires, 

-,u"elles pllq~eai~tll I'f'lllpin' ,1'holllJ)}<.':-- tlallgerellx, qu'cllc:--



;liOTE~ 

portaicllt l'epOll.allte dans Lime des cOlIspirateurs; el <¡lIe l'e" 

l'l'imes, odieux en morale, <'taient utiles eu politi'luc. 

" Oui, voila ce <lui a ralen!i le zele de ceux il 'lui la loi 'I\ail 

confié le mainlien de l'ordre, de C('lIX a c¡ui clle avait remis la 

tléfense des personnes el. des propl'iétés, 

• On voit comment 011 pent lier les jOlll'nécs des 2, 3, !, e! 

[, septembre it l'immortelle jonrnée du III aoút; comtllent 011 

peut en faire \lne suitc du mouvement révolntionnairc im

primé dans ce jour, le premiel' des anllales de la république; 

mais jI, 11e puis me l'ésoudl'e a confondre la gloirc avec I'infa

mie, et a souiller le 10 aoút des exc,,, d11 2 scptemhre, 

" Le comité de surveillancc lan~a ell effl'l un mandat d'ar· 

re! conlre le milli"tre Holanrl; ,,'élait le tI. el les Illassaere" 

uumicnt enCOl'e, llanto11 en fut instL'llit; íl v int it la lIla;,.;" : 

il était avee Robespierre; il s\:llIporla avec ,,[¡aleur cou!re cel 

acte al'bitt'aire el de délllence; il aurait pcrdn non pa,; Ro· 

laud, maís ceux '1ui I'¡¡vaient décel'né : Dantou en Pl'ovo'lua 

la révocatíon; il fut enseveli dan" l'oubli, 

" J'ells une explication avec RollPspier/'e; elle fUI trés.vi,e; 

Je lui ai tOlljours fait en lace des rCl'l'Och,', flue ['a.uit ié a 

tempéds en son ahsence; je lui di, : llohespierr", \ous h.iles 

bien <lu mal! Vos déllonciations, vos alarnHes , vos [¡ailles , 

vos soupc,0ns, agitent le penple, Mais enfin, explílluez.vous; 

3V'ez-vous el",s faits, avez-vous des preuves? Je comhals ave e 

vous; je n'aime que la vérité; je ne ,'cux '111" la liberté, 

" - Vous vous laissez entonr!'r, VOIIS vous laissez pré

venit', me répondit-il, on vous indisposc con tI''' moi ; vous 

voyez tous les jon!'s lIIes ennemis; vous voy,'z Rrissot et son 

par!í, 

" - Vuus ,,)lb troll1po , !l"h~'I"PtTe; pcr,UlJlIP plllS '1'12 
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HH)) u'est (.~n gal'dc ('onLre les prévcntiollS, et 1)(-> Jl1ge avec 

plus tle sang-froid les hommes et les choscs. 

" y ous avez raison , je vois Brissot ; néanmoins raremenl ; 

mais vous ne le ~onlJaissez pas, et moi je le connaís des son 

enfance; je l'ai \u dans ces ll,ol11cnls ou ram e se montre tont 

enli{~re, oil ]'0[1 s'aLantlonne sans réserve it l'amilié, a la 

('()Il/lance : je conna'is son tlésintércssemenl, je connais ses 

príncipes, je vous proteste flu'ils sont purs. Ccux qui en 

fOlll Un chef de partí n'ont )las la plus légere idée tle SOIl 

earaelé.,,,; il a des 11Imiercs et des ("ollnaissanees, mais il n'a 

ni la l'{'serve, ni la dissimulatioll, ni ces formes entralnantes. 

ni cet esprit de slIite, qui constitllenl un chef de parti, et 

ce qui vous surprendra, ,,'est qlH', loin de mener les autres, 

il esl Ires-faeile " ahusel" 

" TI ohespierr€ insista, l1Ia.s en se rcnfermant dans des 

généralités. De graee, lui dis-je, expliquons-nous: di tes

moí franchement ce que vous avez su,' le ca!ur, ce que vous 

savez? 

« - Eh bien, me I'épondit-il, .le erois que Brissot est a 
Brunswick! 

,,- Que\\e errem' !'csl la ,,(¡tI'e ~ m'écl'iai-je; c'esl veritahle

lnent une folie; ,,·oilc't COIlHl1(' \'otre iUlaginatjou \OUS égarc : 

Brunswick nc serail-il pas le premier 11 lui coure\' la tete? 

Brissot n'est pas ass!'z fou pOUl' en douler. Quí dc nous sé

rieusement peut capitule!'? qui de nons ne risque S3 vie~ 

Bannissons d'injustes défiances, 

" Je reviens 3UX événemcnts, dont je vous ai tracé une 

faihle esquisse. Ces événemcnls, el quelques-uus de ceux quí 

out précédé la célebre joumée du 10 aOlit, le rapproche

ment .les fait;; 1'1. d'lI'lI' fonle de ('i,'constan"es, ont portf, a 



'Toire que des illlri6illJIs ity;úelJl, \Oulu ,'elliparer dll pcul'le, 

pour, ayee le peuple, s'emparcr de I'antorité; on a o{'sigtlt' 

hanlclI1cnt RobespielTe: on a examiw; ses liaisons; on ;¡ 

analysé sa eont!uitc; on a recucilli les pUl'Olcs 'Iui , dit-on , 

out éehappé a un de ses alllis, t'l un a conclll que Huhes

pien'e ¡¡"ait eu I'amhition insensée de devCllit, le diclatenl' d" 

,on pays. 

" Le cara('lere de Rohespierre explique l'C qu'jl a 1",1. 

Itohespierrc e"t extremcmenl o'llbragcux et défiallt; il aper

\(oit partont des cOlllplots, des trahisons, oc, pn:cipices' 

son tempéramcnt bilieux, son imaginution ¡¡trabilaire, lni pn:, 

seutent tous les objets sous de sombres couleurs; impél'icu'. 

<ians son avis, Il'écoutant que Illi, ue sllppor1ant pas la C011-

lrariété, ne panloIlnant jamais a c..Illi qlli a pn blesser sfln 

amour-propre, t't ne reconnaissan1 jamai, s('s torls, délJUl]

c;ant avec légereté , s'irritant du plus léger soup,;on; croy3nt 

toujours qu'Ol] s'occupe de lni, el pOllr le persécuter; vantant 

ses sen ices , et parlant de ¡ui avec lleu de réserve ; ne .. on

naissan1 point les convenauccs, et lluisun1 par cela llICJl!(' 

aux causes 'Iu'il défcnd ; ,"oulant pUl' dcssus tou1 les [aveur, 

rlu pen}'I", lui faisant sans ces se la cour , el cherchant al'e,' 

"ffcda1iol1 ses applaudisselllcnls : ,,'es! li" <:'cst surtou! eetlp 

(Iemiere f"ibles"!' qui, pel'l;ant dans les acles de sa \,ie puhli. 

que, a pu faire eroire qne Rohespierre aspirait (\ de l!autes 

destinécs, et '1u'il voulait usurper Ic pOll\oir dictatorial. 

« Quallt a moi, je llC ¡lUis me persuader flue cetlc chionerf' 

ait S(;rieuscment occupé ses pcnsées, 'Iu'dle ait ,;té l'ohjcl 

de ses désirs el le but de son amhition. 

" II est un homn", cependanl '1ui ,'es1 cuiué ,le c""e id;,,, 

t'antaslic¡ne, rlni n'a ,"('SS(' ,j'appeler la dictalun' Sil/' la F/'aIlCl' 
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comnle un bienlait, comme la seu le domination 'lui put nOlls 

sauvel' ,le l'anal'chie qll'il rl'echait, qui pul nOllS conduire a 
la lihcrté et au bunheur! Il sollicitait ce pouvoil' IJl'anni'Jl' e, 

pOli!' q ui? Vous tle \'ondrez jamais le eL'oire; vous nf' "on

naissez pas ass('z tout le delire de 5a vanile; jI le su\!icilait 

pour lui ! olli, pOUI' lui IHara!! Si 5a folie n"elait ras fé

tOce, il 11\ aUl'ait rien d'aussi ridiclllc '[lle cet etl'c, que la 

flatUl'e selnble a,'oir ularqué {uut l'~lH'':''s du H'C¡:U de Sil 

l'éprobation, " 
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Parmi les opinions Irs plus curieuses expriméc5 sur liTara! 

d Rouespierre, il ne faut pas omettre cclic qui fut ellll,(' 

par la socidé ues pcobins daus la seaucc du dimanehe 23 

tléeemLre 1 í92. Je ne connais ríen qní peisne miclIx respriL 

I'l les dispositions du moment quc la discu"ion '1ui s'élpva 

sur le caracLere de ces deux persolluages. Eu \'oiei un ex trait : 

" Dcsfieox dOllllC Icclnre de la correspondancc. t,-IW leltre 

d'llIlC societ':, dont le nOI11 nous a éciJapl'é, donne lien a une 

grande discussion propre 1t faire nait,." des rl'llcxiom LiclI 

importantes. Cette soeiété annonce a la société-mere qu'elle 

est invariaLlement attachée allX principes des jacoLins; elle 

observe qu'elle ne s'est point laissé avcugh,,, pal'l", calomnies 

répandues avee pro[usion contre l\1arat et Robespicrre, et 

qu'elle cunse",,!' toute son estime el tout!' 5a venération pOlll' 

ces dellx incorruptibles amis dll peuple. 

" l.elte leltre a été viveme"t appliludic, lIlais el/e a été 

sui"ie d'ulle discussion que Brissot el Gorsas, qui sont aussi 

surement des prophetcs , avaient annoncée la veille. 

Robert: « Il est hien étollnant que l'on confonde toujlJur, 

les noms de Marat et de Rohespierre. Combien l'esprit PlI

hlic est-iI corrompll dans les d(:partcmellls, puisque I'on n'y 

met auclIne différence entre ces dplIX défensclIrs du peuplc I 

115 ont lous dellx des verius, il es! vrai; Marat est patriote, 

il a des qualit¿ eSlimables, j'en "oll\'iens; lIlais (¡u'¡1 ('st 
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différent de Robespierr!' ! Ce'lui -ci Col sage, modéré oans ses 

moyens, au lien que Marat esl cxagéré, n'a pas eelte sages,c 

qui earaclérisc Robesl'ierre. II 11<' suffit l'as d',,!re patriolP; 

il faut, pOUl' ,,,rvi .. ¡., Iwuple IItilenwnt, ('Ire réservé dan s 

les moyens d'cxécution, N. Hohespierre l'emportf' i\ coup "ir 

sur lHaral dans les moyen> d'excelltion. 

C< 11 est lemps , eitoyens, de déchirer le voile qlli ('aebe 

la vérité allx yeux des dÍ'partcmellls; il esl lemps qu'il, 

sachen! que nOllS ,amlls distinguer Robespierre de Marat. 

f:crivolls aux soci~tés affiliées ce que nous pensons de ces 

dcux citoycns; eat', je vous i'avolle, je suis un grand partisan 

de Marat. (j~fll,.rnll,.es dans les tribU/1cs et dans une partie 

de la salle.) " 

Bota''¡on : " II Y a 10ng-tell1ps que nous aurions dti mani

res ter aux sociétés affiliées ce que nOllS pensons de Marat. 

Comment ont-elles jamais pu cOllfondre Mamt et RohespielTé~ 

RolJespierre est un homme vraimeut \ertneux a!lquel, depl1is 

la révolnlioll, nons n';nons allcnn repr'lrilc :l faire; Robcs

pien'c est mo,léré dans ses moyens, an ¡ieu que :Vlaral cst un 

écrivain fougucux qui nnit hcanconp anx jacobius (mllrmurps\ 

et d'ailleurs il est hon ,l'obserwr que Marat 1I0US J~1it lJl'all

COllp de tort :'t la eomelltioll llationale. 

" Les déplltés ,'imaginent 'Iue nous sOlllmes partisans de 

Marat; on nous appelle des lIlaratisles ; si on s'aper<;oit qm' 

1I0U5 savons appréeicr lVlarnl, alor, vous velTez les députés 

se ral'prochet' tic la l\lonta;;ue oú nOllS siébeons, ,·ous les 

verrrz v~nir rlans le sein de eclte société, vous venez les 

socidés "ffili(!es reyenir dc lenl' égarement et se r~lljer d" 

lIOIlYCim ;'11 herrean (le la lilwrtl'. Si lIIarat esl pall'iole, il "oil. 

acer:der it la IIlotion ']11('.ir yais faire. Maral doil s(' sacrifiel 

IV. 
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;\ la cause de la liberté. Je d"uHlIlde qu'il soi! ra~'é du lal,leau 

des memllt'C3 de la société, " 

" Cetle motion excite quelqllcs applaudi,sements, de vio

lenls murmures dan s une partic de la salle, et une violente 

agitation dans les tribunes. 

« On se rappelle que huit jOlll's avant cetle scene d'un 

nouveau gen re , Marat. avait été .:ouvert d'appbllcli"cments 

dans la soeiété; le peuple des tribnnes, qui a de la méllloi!'t', 

se le rappelait fo!'t bien; il ne pouvait pas eroire qu'il se 

ftlt opéré nn si prompt cbangement dátli; ]"s esprits; (~t, 

,'omme l'instinct moral du penple est toujollr, juste, il a 

viveme111 été indigné de la proposition de Eourdon; le peuple 

a défcndu son ?Jel'lIlr:ux ami; il n'a pas CI'U 'lile dans hui! 

jOllrs il ait pu démél'iter de la soci{,té, cal', qnoiqu'on ait dil 

que I'in¡;ratitude citait une vel'tu des ('épubli'jues, 0(1 aura 

beaucoup de peine a familiariser le peuple fl'anc;ais avce ces 

sorles de ,·erlus. 

« La jonction des noms de l\larat el de Robespiel'l'c n'a 

ras révolté le peuple; les ol'eilles élaicnt accoutumées d/'

puis 10l1g-leml's it les "oir l'éul1is dans lit corl'cspondalwe; 

et apres avoir \u plusieul's fois la socié:é indi¡;née, lors(¡ue 

les dubs des autres départemeuts demandaie"t la radiatio" 

,le Marat, il n'a pas cru de\'()il' aujourd'hlli appuyer la moliem 

de Bourdon. 

"Un ciloyen d'unE' sociélé affiliée a fail ohservel' a la 

société combien il était daugerellx en effel de joindre en

semble les noms de Marat el de Ho/¡cspierrc. " Van, les d('

pal'tements, dit-il, on I,tit une gl'aude ditTérence de Marat 

el de Hobespicrre; mais 011 est surpris de \'oir la soc;(:I" se 

taire sur les difrér.cl!!'e,; 'lui existent cntre ces rleux patrioles. 



.re propose a la société, apres avoir Ill'ononcé sur le sort (lA 

:Uarat , de ne plus parler d'affiliMion (ee mot ne noit pas etre 

prononcé dans une république), mal' de se sen';,' du tcmu' 

defratcrnisalion, " 

Dllfollrny : " .le m'oppose a la molíon de ra)'er Marat d" 

la société, (Apptalldissernellts treS·VI/",! Je tle disconviendrai 

J)as de la diflerence qui existe entre ¡Uarat et Robespicrre. Cí'S 

deu" écrivains, qui "em'ent se resscmhle,' par le patriotisme , 

ont des différcnccs hien rem3l'Cluabies; ils out tons deux servi 

la canse dll l"'tlple, mais pat· des moyen, bien diffél'ent~. 

Ho!.espiel're a défcndu les vrais prineipcs avee méthode, avee 

fermelé, et avee toute la sagelise 'lni convient; Marat all con

trai ... , a soavent ontrc-passé les borncs de la saine raison el 

de la prudenee. C<'f'endant, en revenant de la différence qlli 

existe entre Mara! el Rohespierre, je ne suis pas d'avis de la 

radialion : on pent ptre juste sans el,,? ingrat envers Marat. 

Marat nous a élé ulile , il a servi la l'évolution avl'c courag('. 

(Applalldissements trh-l1i/s de la soclété el de. tribu1/e,r,l 

JI y anrait de l'ingratitude a le rayer. (Glli, Dui! s'écrie-l-ol1 

de toules parts,) lHarat a été un homme nécessaire; il falll 

dans les l'évollllions ,le ces l"tes fortes, eapahles de réunir 

les etats, el ¡Haral est rln nombre de ces hommes rares qui 

sont nécessaircs ponr renverser le dcspotismc. (Applaudi-.l 

« .le eonclus a ce que la motion de Bourdon 50it rejetée, el 

flue I'on se contente d'écrire allx sociétés affiliées pOlIr leul' 

apprendrc la différence que nOl,15 meltous cntre Marat et Ro

hespierrc. " (Applandi. ) 

" La sociélé arréte c¡u'clle ne se servira plus dll lPrtlle d'af

filiatioll, le regardant COllllm' injuricllx a I'égalit,: I'épubli 

ra;IH'; (,IJ(, y '!lhstit.", le Inn! d" fral"l'llisatioll, La so"iét<: 

:,l.',.!. 



NOTES 

afl,,~tc clIsuite que Marat ne sera roint rayé d\l tablean de 

ses membres, ll1ais 'lu'i1 sera fail une eirculairc '1 10uII'S le., 

sociérés (Iui but le lIroit de fraternisalion, nlle circulaire "all'; 

la (jucHe on détaillera les rapports, resscmblances, dissem

blances, conformitésetdifformítés qui pcuvent se trouver C\l

It'!' Maral el Robespíerre, afin que tous ceux qui J¡'atemís!'lIt 

avec les jacobins puissent prononee!' avec connaissance de 

cause sur ces deux défeuseurs du peuple ,etqll'ils apprenn,'nl 

en fin i. séparer deux 1Iom5 qu',l lorl jls ('míenl lIevo;¡- '\I"c 

!'lerncllcllIcnt unis. " 



!\()TE 7, P.U;E Si> In: TOJIE IU", 

Voi"i <Juclqllcs details pl'ec;cu" "'" les Joul'nées de 5ep

kmhre, 'lui fon! cO!llJaitrc SO"" leul' vérilable aSl'ect Les 

sd~ues "lrreuses, C'l'sl allX Jacouins que furen! faites les révé

laliu[]; les plll,; il1lportantes, par suite clesdisputes qui s'étaiellt 

,:I,,,,(e5 dans la COIlH'ntion, 

CIlf/{l(Jt: "Ce m<ltiu , Lou\'et a annoncé un fait qu'il esl c,,

scnliel de releve!'. 11 nons a dit (IUC ce n'¡!lail pas les homllles 

uu 10 aoút qui avaient t:lit la joul'l"'e du 2 septelllhre, el 

1ll0i, COllll1le téll10in ol'ulaire, Je vous dirai que ce sont ¡es 

llH'I1lCS homllles, Il nous a dil 'Iu'il n'y avait pas dCllx ceuts 

I'crsollnes "oi,sallles, el moi jc vous dirai que j'ai passé ,ous 

IlI,e IOllte ,¡'acie!' de di" mille sabres; j'en appclle '1 Hazire, 

Colou el alltres (h'putJs (Ini étaient avee moi : depuis la cour 

des Moines JUsrlll',,¡ la prison de l'A!Jba)c, ou était ohl;g" de 

se serre,' lmur nous faire pas8~ge, J'ai reconnu ponr mon 

l'Olllpl!' cput I'inquante fédérés, Il esl irnpossible que Louvet 

el ses adhércllts ,,'aienl Jlas élé a ces exécutions popu!aires. 

Ccpendant, IOrS,¡ll'Oll a protloneé avee sang-froid un diseours 

t<'l que edui de LOllvet, (J1l u'a pas heancoup d'hulllanité; je 

sais bien '1"", depuis son ,liscour" je Jle voudrais Jlas eou

dll?l' i¡ f'(ilú de IlIi, dall:; la crainle d't~tr(' assassiné. Je Sorllll)(' 



CiOTES 

Pétion de déd,o el' s' il est vrai qu'il n'y av~it I'as plus de deux 

cents hommes it eelte exécution; mais iI est juste que les 

intt'igants se raccrochent a cette journée, sur laqueJle toute la 

Franee n'est pas éclairéc ... lis venlent détrllire en détailles 

patl'iotes; ils vont décréter d'aecusatioll Robcspicrre, Marat, 

Danton, Sanlerre. Bientot i1s accolel'ont Razit'e, Merlin, 

Chahot, Montaut, meme Grangeneuve, s'il n'était pas 1'ac

croché a eux ; ils pl'oposeront ensuite le déeret contre tout le 

fauhourg Saint-Antoine, contre les (Iuarante-huit sections, 

et nous sel'ons huit cent mille hommcs décrétés d'accusation : 

i! faut cependant <¡u'ils se défient un peu de leurs forces, 

Pllisqu'ils demandent l'ostracisme. " 

( ¿Mance da ¡ul/di :; nOI'f'lfl{,re. I 

" Fabre-d'Églantine fait des observations SlIt' la JUll/'flée ti" 

~ septembre; iI assUl'e que ce sont les hommes du 10 aoút 

qui ont enfoncé les prisons de l' Ahbaye, ecHes t\'Orléans, et 

""II"s de Versailles. Il elit 'lue, (Ians ces moments de erise, 

iI a vu les memes hommes venit, chez Danton, et exprimer 

leuf contentemcnt en se froltant les mains; que l'nn d'entre 

ellx meme désirait bien que Morantle fut immolé: il ajollte 

,¡u'il a vu, dans le jardin du ministre des affaires étrangeres, 

le ministre Roland, pa.!e, abaltll, la tete appllyée contre un 

arbre, et demandant la translation de la convention a Tours 

ou a Elois. L'opinant ajonte que Danton seul montra la plus 

grande énergie de caraeterc dan> cetl!> jOllmée; que Dantoll 

/lC désespéra pas du salut de la patrie; 'Iu'en frarpant la terre 

.in pied il en lit sortir des milliers dc défenseurs; et qu'i1 

<'lit assez de modération pour ne pas abuser de l' espece de 

.tictaturc nont I'assf'mhlee rlHtionall' l'avai! !'('van, en décré-
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lant que eeux qui conlrari~raienl les opéralions ministérielles 

,e¡'aient punis de mm!. Fabre déclare ensuite 'Iu'jl a ¡'esu une 

leltre de madamc Roland, dans laquelle l'épouse du ministre 

de I'illlericur le prie de donn!'¡' les mains a une tactique ima

ginée pour emporter quclques llécrets de la conventioll. 

L'opinant demande que la sociélé arrete la rédaction '¡'UlIC 

adress" 'luí contiendrait tous les délails historiques des évé

lIlents depuis I'<,poque de l'ahsoluliulI de Lafayette jusqu'a 

ce jour. 

Chabat: 1< Voi,,; de,; fails qu'il importe de connaitre. Le 

10 ¡¡oút, le pellple en insurrcction voulait immoler les Suisse.; 

a ceHe époquc , les Lrissolins ne se eroyaient pas les hommes 

dll 10, cal' ils vcnaient nons conjurer d'avoir pitié d'eux: 

c',haient les pxpressions de Lasource. Je fus un Dieu dans 

,"eHe jOllrnée; je sauvai cent cinquallte Suisses; j'arnltaí moi 

seul a la porte des Fcuillants le peuple 'luí voulait pénétrer 

claus la salle pour sacrilier a sa vcn~eance ces malheureux 

Sllisses; les brissotins craignaient alors 'Iue le massacre ne 

s'élenditjnsqu'á el1x. D'apres ce que j'avais fait a la journée 

du JO aout, je m'allemlais que le 2 scptembre on me dépu

lerait pres dn peuple: eh hien! la commission extraordí

naire, présidée a 101'5 par le snpreme Brissot, ne me choisit 

pas : qui cboísit-on ! ÚlIsalllx, auqllel, a la veríté , on adjoí

{;nit Bazire. On n'ignorait pas cependant. quels hommes 

étaiellt pt'oprcs a inflllencer le pCllple el a arreter l'efrusion 

"n sanp;. Je me Ironvai 3nr le passage de la déplltation; Bazire 

Ill'engagea á me joindre a lui, il m'emmena .... ' Dusaulx 

iLvait-i1 des inslructions parliculiercs? Je l'ignore: mais, ce 

'Itle .1" ,,,i, , c'('sl que Dusaulx 1]0' voulut cédel' la parole a 
\H'l'SOllnc. Atl rniliell ,j'un rasselllhlelllí'lll de dix millp 
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hOlllllles, l',"'llli le",!",·!, étaient ("'nl cinqu'ltlte J\1arseil!ais ~ 

Dusaul" IllOnta sur une ('haise; il fut tres-maladroit : il amit 

il p~rlcr a des hOlmnes armés de I'0i:,;uanls. COlllme il ohte

tlai! enfin dll silenee ,je lui adrf'ssai I'rumptement ces paroJes: 

" Si vous etes adruit, vous arn~tercz I'dlu,iou du sang; dites 

" aux Parisiens qu'il est de Jenr intúe! 'llIe les lIlassacres 

« cessent, afin que les départements nc eOfH;oivent pas des 

alarllles relativelllent a la súreté de la convcntion nationale, 

" 'lui va s'assemblel' a Paris. , .. v Dusaulx m'entendit: soi! 

wauv',úse foi, soit ol'gueil de la vieillesse, il ne fi! flas eC que 

jc lui avais dil; et e'es! ce lH. Dusaulx ,¡ue l'oll proclame 

COIllIllC le seul homme digue dans la députation de Paris ... ! 

Un sccond fai! non moin, éSS€lltiel, c'est que Ic massacl'c des 

prisolluicrs d'Orléans n'a pas été lilÍt par les Parisicll5. Ce 

massacre lIevait paraitre hien plus odienx , I'uist¡u'i/ était plus 

éloigné du 10 aout, et qu'i\ a été commis par un moindrc 

nombre d'hommes. Cepcndallt les intrigants n'cn ont pas 

parlé; ils n'ont pas dit IIn mol: c'est (¡u'il y a p,(,'i un en

nemi de Brissot, le millislre des affaires etrangl'l'CS, (¡ui ¡,,"ait 

chassé son protég'; N al'honne, .. Si Illoi seul , it la porte dés 

FClIillants, j'ai anúé le "cuple ,¡ui voulait immole¡- les 

Suis,c" i, plu" Ji)!'te raiso" j'assclllhl,'e I¡"gis/atile "út p" em

pecher I'dlusioll c/u sango Si done il .Y a un erime, c','st a 
l'assemblée légisJativc qu'il faut l'impnter, ou plulot '1 Bl'issot 

'1ui la menait alol's. " 



llT I'IEC.ES JUSTIFICATrVES. 

NOTE 8, PAGE 244 DU TO:'IE IVe
, 

Les véritabfes dispositions de Robespierre, a l'égard du 

3 I mal, sont manifestes par les discours qu'il :: tenu; aux 

Jacobins,ou on parlait beaucoup plus librement qu'a I'as

semblée, et oi< I'on conspirait hautement. Des extraits de ce 

qu'il a dit aux diverses époqucs importantes pr(luveront la 

marche de ses idees a l'égard de la grande eatastrophe des 

31 mai el 2 juin. Son premie¡- discollrs I'rolJoncé sur les pil

lages du mois de fé'rÍer, donne une premiere iudication. 

Robespierre : "Comme j'ai tonjonrs aimé l'humanite ('[ 

que je n'ai jamais cherché a flatter perSOllne, je vais dire la 

vérité. Ceei est une trame ounlie contrc les palriotes eux

memes. Ce son! les intrigants qui vculcnt penlrc les pa

trjotes; il Y a dans le e(pur <lu peuple UIl sentiment jU3te 

d'indi¡;nation. J'ai sOlltenu, au milieu des perséeUliotls et sans 

appui, que le penple n'a jamais 10rt; j'ai osé pl"Oclamer eette 

"érité dan; un lemps ou. elle n'était pas encore reconnue; 

le eours de la révolution l'a déveJoppée. 

" Le pcupte a entendu tant de fois invof\uPI' la Joi par 

,;eux 'l'ü voula¡enl le metlre sous son joug, 'lu'il se JlléJie 

de ce Jangage. 

,< Lf' pClll'lc sounre; illl'a pas encore recueiili le {ruit de 

"'s Il'avaux; il esl ellcure perséeutp par leo riches, el 1",1';-



~hes sout Encore ce ql1'ils t'ul'C'nt toujours, (;'est-a·Llire dllni 

el impitoyables, ( App{audi, ) L" !,euple voit I'illsolence de 

('eux <¡ui ront trabi, il voit la fortune aceulllulée dans leurs 

mains, il ne sent pas la nécessité de prelldre les moyens d'ar

ri,el' au but; el, lorsqu'on lui parle le langagc ti" la raison, 

il u'éeoute que son indignatiotl coutre les I'iches, el il se 

lai,se enlrainel' dans de fauss!'s illesures par cellx '¡Ut ,'em

pareut de sa confiance pOllr le pel'Llre, 

« Il y a deux causes: la premiere, une disposition natu

relle dans le peuple a cbereber les lIJoyens de ,oulager sa 

misere, dispositiou naturelle el légilime eu ellc-mcme; le 

pellple eroit qu'au défaut de lois protectrices, il a le droit 

de veiller IlIi-ll)(lme a ses )ll'Opres bcsoins, 

" Il Y a une autre cause, Cctte calls" , ce sont les dcssciu;, 

perfides des ennemis de la liberté, des ""tlcmis rlu peuplc, 

<¡ui SOllt bien convaincus que le seul moyen de nous livrer 

aux puissanccs étrangeres, e'esl d'alarmel' le pellple sur ses 

subsistane!'s, el de le rendl'e victime des exees <¡ui en résul

teut. J'ai été temoin moi-nH~me des mouvements. A coté des 

,eitoyens honnetes, nons avons vn tles étl'angers el, des hOln

lIles opalcnts, rcvetus de l'habit respectable d,' sans-clIlotres. 

Nous a\on, eutemlu lIire : Oll ]l01l5 prolllcuail l'aLondauce 

apres la mort du roi, et nous sommes plus malhellreux de

puis que ce pauvl'e roi n'existe plus, Nous en aVOIb entendll 

déclamer llon pas contre la portion intrigante el contrc

revolutionnaire de la conveutiou, (Iui siége oú siégeaient les 

aristocrales de l'asselllblée constitnanlt', mais conll'c la Mon

tagne, mais contl'8 la députatioll de I'al'is et contre les jaco

biliS, (llI'ils r('présentaienl comllle accapal'eurs, 

" Je ne vous dis pas que le ¡¡cuple soit coupable; je Jle 



vous dis pas que ses mouvemenls soient un attenlat; mais 

'luand le peuple se leve, ne doit-il pas avoir un but digne 

de lui? Mai, de chétives marchandiscs doivent-cllcs l'oecu

per? [] n'en a pas profité, cal' les pains de sucre ont été re

(;ueillis par les Olains des valets de l'arislocratie; et en suppo

sant qu'il en ait profité, en échange de ce ilIodiquc avantage, 

'luds sout les ineonvénients 'lui peuvent en l'ésulter? ~os 

adversaires venlent effrayer tout ee qui a 'luelque propriété; 

ils veulent pcrsuader que notre systcme de liber!é et d'égalité 

est subversif ,le tout O/'dre, de toute surelé. 

" Le peuple doit se lever, non pour recueillir du sucre, 

mais pou\' terrasser les hriganrls. ( Applaur!i. ) Faut-il vous 

relracer vos dangers passés? VOI1S avez pensé etre la proie 

des Prussiens el rles Autrichiens; il Y avait nne transaction; 

et ccux qlli avaicnt alors trafiqué de ~ot.re liberté, sont ceux 

qui ont excité les troubles aetnels. J'articnle a la faee des 

amis de la liberté el de l'égalité, 11 la face de la nation, 

qu'an muis de septembre, apres l'affaire dn 10 auur, il 

etait décidé a Paris que les Prussiens arriveraient sans obs

tacle a Paris. " 

, Sdallce du meren:d; 8 mal 1793.) 

R()be.lpierre. "Nous a\ons a combattre la guerre exté

ri,"ure et intérienre. La guerre civile est enlretenue par les 

ennemis de l'intérieur. L'armée de la Vendee, l'arOlee de la 

Hretagne el l'armée de Coblentz, sont dirigées contre Paris, 

cetlc cita,lelle de la liberté. Peuple de Paris, les Iyraus ,'ar

men! contre vous, paree que vous etes la portioll la plus esti

mable de 1'11IlllJallité; les grandes puissances de l'Eul'Ope se 



:-'OTES 

I,\ven! cOlllre \OHS; tout ce 'I1I'il ) a eu Fralle" d'hoIllIIlCO' 

eorrompllS secondent lcurs erforts, 

" Apres avoil' con~u ce vas'" plan de vos cllllcmis, VOllo 

dcvez deviner aisément le movell de VOl1:i déreudrc, .le !le 

,ous dis point mon seereL; je l'ai manifesté au sein de la 

nlllvenLion. 

" Je vais vous révélcr ce secret, et, s'il était pnssihl" 'lile 

ce uevoir d'lI11 repl'ésenlallt d'nn peuple libre púL (\lre (;(lll

sidélé eOlllllle un crime, je ,aurai braver tous les danger, 

pOlll' confondre les tyrans et sauver la liberté, 

" J'ai dit ce matin a la cOl\ventiol1 que les parti,;ans de Pa

ris iraient au-devant des scélérats lle la Veudéc, flu"ils CII· 

Iralneraientsllr leul'route tous leurs freres des départemeots, 

t.'l <}u'ils cxtcrll1incraicnt (OUS, o"i, /.ouo les rchellesa la {(,is, 

" J'aí <lit <}u'il fallait que tous les l'atl'iolr's dI! derlans ,e 

levasscnl, et ({u'ils réduisissent a I'impuissance dc nuirc et 

les al'istocrales d," la Vcudée el les arístocrates déguisés SOUS 

le masque el" patriolisllle. 

" .raí dit (lile les révoltl's d~ la Vcodée avaiellt \lile amléc 

il París; j"ai dit 'Iue lc pClll'lc ¡;élléreu\. l'l sublime, 'lui de

pllis cinc¡ ans sll!,!,nr!" le poi,h d" la O'(~\·olutioll, tkvail 

prelHlO'c l,'s pn:c<\uliolls lléccss;¡iO'cs pOLIO' 'lile 1l0S 1':IIIlIles el 

HOS cnJilllts ne fuosent pas livrés au coutcau cOlllt'e-révolu

tiolluaire des CIlllcmis 'lile Paris rellfenlle dans SO" sein. 

Pel'sonnc lJ'a os{~ conteste!" ce ]lrjllcipe. Ct>s rtlCsllres SOll( 

d'lInc Il,'c('ssité presoantc, im[lériells". Patriotcs! ,olez il la 

rencolltre des hrigands de la YClHh:c. 

" lis IH' sont redolltabl"s '1ue Inree ,¡u'on avait pris la 

I'réealltioll de désal'mer le l)('u"le, 11 raut 'llIt' Pal'is "lI\'oie 

des l¿oions rél'llb!;caillC&; mais '111alld Ilons feml" tl'emblt'!' 



ET lTi.:CES JlfS'nFJCATIVES. 

nos cnncmis inlúieurs, il ne fan! pas que !lOS remIDes el nos 

l'n(;HlIs SOiCLlI cxpns,'" ,\ la furellr de l'arislocratie . .I'ai (11'0-

posé dt'1(X ll1CSnrf'S : }:1. }JL'cmj~'rp" quC' ParJS cnvoic denx '(~

y;inns suff¡s<lnles pOllr ('\I"l'min('1' 10lh les ,cé'¡'~rals [[tÚ Oll! o,,'· 
le,pi' 1','lcn,]¡.nl dc la' ('(',olle .. rai demandé que ton, tes al·j5· 

!ona!,',. '1'''' 1011' ,,"s I"nillall!s, que lons les moder,;s fllS

'"nI "allllis des s('clions '1u'ils Ollt empoisonnées de lpul' 

souffle ímpIP" .T'ai demandé 'Jl\(' lons les citoycns sllspects 

t'llsscnt mis en éta! d'arreslation. 

« rai demandé que la 'Tualité de eitoycn snspccL !le ¡'út 

pas délerminée palo 1,1 fjllalité de ei-llevant nobles, de procu

rCllrs, ,le financie)"s, de marchanrls. J'ai delllalld" 'Iue tons 

les citoycns !Ini {lut fait prcllve d'írtci,isllle fllssent incarCl" 

I'és, jus'Iu'i. ce 'llIe la ¡;nCl're soit lermin{'e, el que nOlls ayon, 

unf' altitud" imposantc devant nos cnncmis. J'ai dit qu'il 

J:1llait procurer au peuple les moyens de se renelre dans les 

,ections san s nuire 1. ses moycus d'cxislcnce, el <¡ne, pOllr 

eel effet, la comention rlécrétát que tout artisan "ivant de 

son travail fUt soldé, pendant tout le temps <¡u'il serail ohli,;" 

de se teuir sous les armes ponr protéger la lranqllillité ,Ir: 
Paris . .raí demand,: fjll'il fM destiné des millions nrcessaires 

jlOIlI' (;¡bri'luel' d"s armes N d~s pi,¡nes, pOllr armer tous les 

'<tns-culot!es de París. 

e, J'ai deman,lé que des fabriques el des forges fussenl 

,:¡e\ées dans les place. publillues, "fin '(ue lon5 les citoyen, 

fussent témoins de la fidélité el (le l'activité des IravallX. rai 

tlema[lt¡':' que 10m les í')l]('(ionnaircs ¡Juhlies fusscnl ¡]esli

In,~s par le lwnple. 

" .rai !I('nland,~ '1'1'011 ('ess"r d'('l1lra\"('1' la Illllniei!">I;!I',, ~! 

1" d';pnrl(,IlH'1J1 ,k P"rí" 'I"i " 1" ",,"fian,·,· d" p'·"l'i,'. 



NOTE~ 

« J'ai demandé que les factieux qui sont dans la conven

tion cessassellt de calomnier le penple de Paris, et que les 

jOllrnalistes 'lui pcrvertisscnt l'opinion publique fussenl ré

Juits au silence. Toutes ces mesures sont né~essaires, et en 

me résumant, voici l'acquit ,le la dette que j'ai cOlltraclée 

envers le peuple. 

« J'ai demandé que le peuple fasse un effort pOllt' exfer

miner les aristocrates qui existent parlout. (App/audi,) 

« J'ai demandé qu'il existat au sein de París une armée, 

une armée non pas comme celle de Dumouriez, lIIaís une 

armée popnlaire qui soit continuellement sous les armes pOllr 

imposer aux fcnlllants el aux modérés, ecHe armée doil etre 

composée des sans-cllloltes payés; je demande qu'il SOil, as,;

gné des millions suffisants pour armel' les artisans, tous les 

b0115 patrio/es; je demande qu'ils soient a tous les postes, ef 

que leut' majcsté imposaute fasse pálir tous les arislocrates. 

« Je demande que des demaio les forges s'élevent sur toutes 

les places publiques, oiL I'on [abri,\uera des arllles pour ar

mer le peuple. Je demande que le conseil exécutif soit chargé 

d'exécuter ces mesures sous sa responsabilité. S'il en est qui 

résistent, s'jl en est quí favoriscnt les ennemis d" la liberté, 

il faut qu'i1s soient ehass':, di" dcmaill. 

« Je demande que les autorités consliluées soient chargées 

de surveillet' l'exéention de ces mesures, el qu'ils n'oublíent 

pas qu'ils sont les mandataires d'une ville qui est le houle

vart de la libert,'" el. dont I'pxislenee rend la contrc-révolu

tion impossible, 

« Dans ce mOlllent de nise, le de,'oir impose a tous les pa

triotes ele sam'er la pMrie pal' ¡ps moyens les plus rigollrellx : 

... j HHlS souffi'('z ~fl1'()lI i'~org{' ['11 dpfail 1ps pa,riofes, loul ('P 



qu'i1 ya de vertlH'UX sur la terre sera alJéanti; c'est ú vous de 

,oir ,i \(lU~ \oulez sauver le geure J,umain. 

\ Tous les mcmbres se Icvellt par un élan simultané, et 

crient, en agitant leurs chapeaux: oui, oui, 'IOUS levoulons 1) 

" TOlls les scélérats <lu monde ont dressé leur, plans, el 

lous les déreJlseurs de la liberté sont Msignés pour victimes. 

" e'est paree qu'il est qnestion de ,otre gloil'e, de votre 

bonheur; ce n'csl que pal' ce Hlotif que jI" vous conjure de 

willer au salut de la patrie. Vous croyez peut-p.tre !Ju'il fant 

,'OIlS révoltel', CjIl'i1 lilllt vous dOIllH?I' un ail' d'insurrectioll : 

point dll tout, l·'est la lui a la main Cju'il faut exterminer tom 

nos ennemis. 

" Cest avee une impndence insi!.>;lJe [Iue les mandataircs ¡!l' 

fidelcs out \'oulu st:l'arcr 1" pcuple de París d"s dépal·tctnl'nts, 

,¡u'ils ont vouln séparcr le peuple des tribunes du peuple de 

París, com\llC si c' était nolrc faute a nous, qui avo!ls fait tous 

les sacrif,ces possibles pou!' étendre nos tribunes pOllr tout 1(' 

pellple de Paris. le dis <¡ué.ie parle a tout le peuplc de Paris, 

et ,'il était assemblé dans cette enreinte, sil m'entendait plai

del' sa' cause contl'e Buzot f't Rarbaroux, il est indulJitahlp 

qu'il se rangerait de mon cóté. 

" Citoyens, on gros,it les (Iunger" on oppose les al'mées 

élrangeres r<,unirs aux l'évoltés ue l'intériellrj que pellvenl 

leurs efforls cont!'e des miltions d'intl'épides sans-culottes? El, 

si vous snive7. ,:elle proposition, qU'llll homme lihre vau! clent 

esclaves, vous ,h,vez calcllle!' que votre force est au-dessus ele' 

toutes les puissances réunif's. 

" Yous avez dalls I"s lois tout C(' <¡u'il faut pOllr exterminer 

légalemellt nos ""nemis. Vons "vez des al'isto('r~l<'s dan, les 

sf'ctions : "hasS/'z·lcs. Vous aH'Z la lillPl't<; :1 "HIH'J' : l'l'ocla-
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me? lcs tlroi!s de la liber\<:, el cmploycz toute votre éner"ie. 

Vous avcz un pcuplc i mmense de sans-cnlottes, bien l'llrs, 

hien vi;:::oureux; ils ne pellvcnt p~s qllittct' lent's traY<lUX : fai

tes-les payer par les riches. YOL!S '" ez une eot1vention natio

nalc; il est tres-possible que les mcmbres de ecttc convention 

lIe soien! pas également amis de la liherté el de l'é¡';'11ité, mais 

le plus grand nombre est décidé a sonlenir le5 tlroits <lu pcnple 

et sauver la rétmbliqlle. La portion gangrénée de la convcu

lion n'empeebcra pas le pcuple de combattre les aristocrates. 

Croycz-vous dOlle que la .lV1ontagne de la cOtwenlioll n'aura 

pas assez de force pour contenir tous les partisans de Dumoll

r¡ez, de d'Orléans, de Cohourg? En vérité, vous ne pouvez 

pas le penser . 

• Si la liberté SUCCOI1lt.(', ce sera moins la fante des l11anda

taires que du souverain. Peuple, n'oubli!'z [las <¡ue ;(Jtre dcs

t.inée est dans vos mains; vous devez sauv('r Paris et ['II11l11a

nité : si vous ne le faites pas, vous etes coupables. 

"La lUontagne a IJPsoin <lu pellple; le IlPuple esl appuyé 

sur b JHontagne. On cherc],e it vous effrayer de tontrs l"s ma

lIiet'es; on vent 110US raire Cl'oirc que les déparLefllents 111('ri

dionaux sont les pllllemis des jacobins. Je vous déclarc que 

::Ua¡-:>eille est l'alllie élernelle de la Monta;lIe; ,¡u,;" Lyoll Irs 

patrio tes ont remporté une victoire cOl11pl'':lc. 

« .Te me résume él.ie demande, 10 que les scctions [event 

une arlIlée sllffisante pour former le Hoyau d'UllC année ¡-úo

lutionnaire qui cntraluc tOllS les salls-culottcs des dépa!'tc

ments pon!' extenniuer les rehenes; 2" 'l1l'01l te\<' i, Paris une 

an1l(,e de sal1s-eulolles ponr coutell ir l'ari,toITatie; 3" 'lile les 

intrigants (bngéreux, que t0115 k~ al'istoen:t('~ snient Illj~ ('ll 

~"laJ (L~l'l'l'~latjnn ~ q!lP !{'~~ ~alls-(,lJlou('s soj~'nt payl:'-; aux dl"-
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pens du t('ésor puLlic, qui sera alimenté par les I"Íches, et que 

ectte mesure s'étend~ dans tonte la république. 

• Je demande qu'il soit élaLli des forges sur toutes les places 

publi(lues . 

• Je demande que la commune de París alimente rle tout 

son pomoir le z(,le nholutionnaire du peuple de París. 

"fe dprnandp- que le tribunal révolutionnaire fasse son de

vo;r, qu'il punisse ceux qui, dans les dcrniers jours, ont bla5-

phémé contre h rép"blique. 

• Je dcman<le que ce tribunal ne tarde pas a faire suhir UBe 

l'UlJilion excrnplaire :.. cerlains généraux prís en flagrant délit, 

et qui dcnail'nt are jllgés. 

"Je delIlande que ks scclions de París se réunissent ~ la 

communc de París, el. qn'elles halanceut par leut' influenceles 

écrirs pc"¡¡des des joul'Ilalístes alimentés par les puissances 

elraugeres. 

• En prcnant tout~5 ces mesures, san 5 fOllrnir auclIu pré

texte de dire que vous ayez ,iolé le, 10;5, VOI1S donnerez I'im

pl1lsion aux d['parll'lI1cllts, qui s'l1nil'ont ,¡ vous ponr sau"pr 

la liberté. ' 

Robespiern:: "fe Jj'aijallla;, pu concevoir commen!, dans 

des momen!s critiques, il se trml\'ait lant d'hommes pour faire 

des propositions qui compromelleut les amis tIc la liberté, tan

dis l[ ue personne n'appnie celk, qni lendellt i, salner la répll

hlique. Jusqu'á ce qu'ou In'ail prouH~ lIu'il u'est pas néces

:;aire r!'armer les sans-clllo!tes, qu'il n'est pas hall de les payer 

pout' monter la garde el assnrer la tranquillilé de Paris, jlls

')U'it ce qU'OIl m'ait proll\'é fju'il n'es! pas bOÍl de changer no, 

IV. 



j.) 

plac!', en atelíe!'s ponr fabriquer des armes, JI' eroirai él J~ 

"irai 'lile CCIlX qui, metrant ces mesurl'sa l'peal·t.ne \"ous pro· 

posen! que des mesures partil'lIf's, quelque violentes ([u'ell", 

>ojent, jI' dirai que ces hornml's n'cntl'ndcnt I·ien au moyen 

de sauver la patrie; cal' ce n'est ([u'a!' ... '_ a"oir '(puis": iontes 

les mf'sures qni ne compromettent pas la socid,~, 'fu'on doit 

avoir recours aux moyens extremes, encore Cl'S 1/l0,Yens nI' 

doivent-i1s pas etre proposes au sein d'une société qui doi! 

etrc sage el poli tique. Ce n'es! pas un moment d'efferveseencc 

pass,,¡;ere qui doit sauver la patrie. Nous avons pour ennemi, 

les bommes les plus fins, les plus souples, 'lní 001,. leu\' dis

position lous les trésors de la république. 

, Les mesure, que I'on a proposées n'ont el ne pOllrront 

avoir aucun résultat; elles n'ont sen; qn'!! alimenter la cafom

nie, elles n'ont servi qn'a fournir des pl'Plextes aux .ioul'lIa

listes de nous représenter sous lescoulem's les plus odieuses . 

• Lorslju'on néglige les premiers moyens que la rai50n in

dique, et sans lesquels le salut publi.:: ne pent "tre opéré, 

il <,st évident qu'on n'est point dans la ronte, Je n'en dirai 

pa.' davantage; mitis je d6dare que je proteste eontre tou~ 

I~, moyens qui ne tendenl qn'a comprometlre la société Sét.n' 

con!rillller an salul public. \'oili. rIJa pro/í'ssioll de I(¡i : 1(' 

penple sera touJours en dat de terra.,ser I'aristocratie; il suffit 

que la société ne fa5se aucune fau!e grossiérc. 

_ Quancl je vois qu'on ehnche á faire inutiJement ries ell· 

nemis a la société, á eucouragcl' les scélérats qui veulent 1<\ 

détruire, jr suis tcnt~ de croire qu'ot! es! aveugle ou mal in

tentjonnp . 

• Je prop0sP a la soeiété de s'arreter aux mesures que faí 

proposét·s, et je 1 q,arde COlJllI,C tres-c0tll'üblcs les b"fIltlles 'l"i 
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ne les fonl pas exécutel'. COllllllCUl peUI~Otl Sl' l'C/Ü.'\l't' a ce_ 

mesures? commellt n'en sent-on ras la nécessité? eL, SI on ia 

sent, }lourquoi balance-t-on a les appuyer el a les fairc adop. 

ter? le proposcrai a la soci,;té '¡'entendre úlle discussiotl ,;ur 

les príncipes de cnnslltlltion '1u'on prépare a la Franee; cal' il 

faul bien emhrasscr tous les plans de nos ellnemís. Si la ,;o~ 

,·jélé peut délllontrer le machiavélisllle de nos ennemis, cHc 

n aura pas perdu son temps. Je demande donc que, écal'taulles 

1'1'op05ilions déplacées, la sociélé me permettc de luí lire mUII 

travail sur la constitntion. " 

R.obespierrc: «Je vous disai, que le pcuple doir se rcpo'''1 

snl' 5a force; mai" IlIland le pcuple est 0p!H'illlé, qnand il lit· 

lui reste plus que lui-memc, cclui·jit serait un luchc qui ne luí 

dirait pas de se lever. C'est quand Ion tes les lois sonl \'iolécs. 

c'est quand le despotisme esl a son cornble, ,,' est f!uaml 011 

foule aux pieds la bonne foi et la pudeUl', filie le peuple doir 

s' insurgcr. Ce moment est arriyé : nos cllllelllis opprirncllt ou

vertement les patriotes; ils veulent, au nom de la loi, 1'1'1'1011-

gel' le pClIple dans la miscre et <Ians l'esclav"oc. JI' ne serai ja· 

mais]'ami dI' ce.o; homrnes COITOIllI'US, quclqlles tn's(l!'s 'Iu"jl, 

m'offrent. J'aime mieux monri!' avec les répnblicains, que (!f, 

triompher avec ces scélérats. (Applrzudi.) 

" le nI' cnnnais pour un peuple que deux manieres d'exi,

ter: ou bien flu'il se gouvel'lle 11Ii-meme, On bien ([u'il coufi" 

('f' soin 11 des mandataires. Nous, députés républicains, nons 

voulons établir le gOllvcrnemellt du peuplc, par ses mallda

taires, <1vec la respunsabilité; c'est a ces principes 'Iue n01l, 

lapportOlls IJOS opinions, mais le plus ;;onvent on lIe veut (la, 
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ilOUS elll~t.dre. LIl signal rapide, donné par le president, HOUS 

dépouille du tlroil de sllffrage. Je erois que la souverainclé du 

peuple est v;olée, lors,\ue ses mandataircs donnent a leurs 

créalures lcs placcs qui appartiennent au peuplc. D'aprcs ces 

principes, je suis doulourcuscment affecré ..... " 

H L'orateur est intcrrompu par l'annonce c!'llne députatíon 

(tumulte'. " Je vais, s'écrie Rohespiene, continucr de par· 

ler, non pas pour cellX flui m'illterrompent, mais pour les ré

publicains. 

H J'exhorte ('ha'Iue citoyen ;. consencr le scuLiment de ses 

droits; jc l'inyite a compter Slll' sa force et sur celle de tOllte 

la nalioll;j'il1lile le pCllple ¡, se mettrc, dans laconvention na

tionale, en inSlllTcction C'ontre tons les députés cOlTompus. 

( Applaudi. ) Je dédarc qu'ayant. ,.<',,[( du pcuple le tlroit de 

défendre ses dro;ts, je l'egal'de comme mon oppresseul' celni 

c¡ui m'intcl'l'ompt, ou qui me refuse la parole, el je décJ.Qre 

f[ne, nlO; seul, je me me!s en ingulTection c'ontl'C le prési

dent, el contre t01l5 les mcmbres fluí sié"ent dans la con ven

tion. ( App{a udi. ) Lorsqu'on affeclera un mépris conpable 

ponr les sans-culottes, je déclare que je me mcts en insur

rection conlre les député:; COITO rn puo. J'invite tous les dépll' 

tés mont;;gnards i, se ralliel' el i, comhattre l'at'istocratie, el je 

dis qu'i1 n'y a pour eux qu'une altcl'llative : ou de résister de 

toutes leurs forces, de tout ¡eur pouvoir, aux efrorts de ¡'in

trigue, ou de donner leul' démission. 

"Il faut en rncme temps que le peuple fran~ais connaisse 

ses droits; cal' les déplltés fideles ne pellvent t'¡en san, la 

parole. 

o< Si la t",,]'i")1I appelk les ennelllís clranger, dans le ,cm 

,,¡~ !~ Franee, ,1, !orSC[llC nos cauolllliers tiCtlIlf'll( da!!> Icl.1l 
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main la foudre (Iui doit extenl1iner les tyl'ans el leur~ satel

lites, nous voyons l'ennerni approchcr de nos murs, alors .ie 
déclare que jc punirai m01-meme les traitres, el je pl'om€ts de 

regarder tout conspiratcur cornme mon ennerni, et de le trai

te!' comme te\. » ( Apl'laudi. ) 

FIN DES i\OlhS UE~ lO\tFS Tn¡)¡~I.¡mE ET QUATRI};~m. 





DES CHAPITRES 

CO'VTENUS DANS LE TOl\lE QUA TRIt:ME, 

CHAPITRI~ l. 

Po,ition des partis apr('s la mort de Louis XVI. - Chan

¡;emellts daus le pOllvoir exécntif. Retraite de Roland ; 

Belll'llonvitle est Ilommé ministre de la guerre, en rem

placement de Pache. -'- Sitllatioll de la France á l'égard 

des pllissauces élrallgeres; r{¡le de l'Angleterrc; ])oli

tú¡ue de Pitt. -État de nos artllécs dans le Nord; 

anarchie dau, la llel"i'1uc par suite du gOllvernement 
révolutionnaire. - Dumouriez "ient cncore ¡\ Pal'is ; 
~Otl opjlosítioll ¡lln jacobills. - Tleuxi(\mc coalition 

contre la F¡';ilIcc; pIallS di! d(!fcllse g{'ul!ral(, proposés 
par J)umonri,,;¡;. -- Levée de trois cent mille hommes. 

Iuvasion de la Hollande par Dumo\lríez; détatls dcs 

plans :;t des op~ratiolls militaires. - Pache est llommp 

maire de París, - Agitatioll des partís daus la capitaJe: 

leur physionomie, leur laugage el. lellrs idées ¡];¡¡!s la 

.-:ommtme, dans les Jacobins et dan s les sectiolls. -

Troubles á París a l'occasioIl des subsistauees ; pillag-e 

des bOH!ifJIIC' des (;píciers. - Continuatiorl tic la lulte 



TARLE DES CHAPITRES. 

ues girondim el des montagnards; Icurs forces, leurs 

moyens. - Revers de nos arrlH'PS dans 1(: Nord. Décrets 

révollltionnaires ponr la <ll·fense du pay". - Éta· 
bli_sement du trifJllfUll ('r¿minel e.rtmord/naire; ora

gPlIses discussions Jans l'a'isell1hlée it ce sujet; événe

ments de la soir<~e dll 10 mars; le projct u'attaque 

contrc la con vcntion échoLle .•................ 

CHAPITR E H. 

Suite dE' nos rever> rní1itaires; défaite de Nerwinde. -

l'remiercs négocialiolls de Dumolll'iez avce I'ennemi; 

St·S projets de cOlltre-l'évolution; il traite aycc l'el1ncmi. 

-- Évacuation de 1;\ Belgi(Iue. - Premiers [roubles de 

rOues!.; 1ll01l\{·IllClJ:.S illslIlT('cliounds dan:i la Vendéc. 

- Décrcts l'óvolutionIlaircs. J.),:sarrnelllclIt des sllspect.l'. 

-Entrctien de Dumolll'il'z avce dc~ élllissajJ'('s dt'~ jaco. 

bins. 1I fait ardter cllivre allX i\.utrichiens les COlIllUis

sairf':i de la (;or!""lllioll_ - l)("Cl'et coutre les llonrbons. 

Mise ell ane,tatioll tlu tille t!'Orléalls et de sa famille. 

- DlImouriez, aLalldol1né de SOl! anil(,C aprés sa trahi

son, se rHugie daIls le caml> des Illl!Wrianx. Opinioll 

sur Cl~ géoéral. - Changements daos les commande

ments des armécs dll Nonl et du Rhill. Houehott" eSI 

nomlllé ministre de la guerre it la place de Ilellrnomille 

destitué, •...•..... - ................ _ .. '" 89 

CHAl)ITR}~ 111 • 

. Üablissement du comité de salul publico - L'irrítation 

des partís augmente a París. R.eunion démagogir¡lle de 

I'F~veché; projets de pétitiolls illccndiaires. - Renun
vellement de la lulte ('nlre les dCllX cutes de /'assem

!)ll~e. - Dísc(Jurs et accusalÍon de Robespicrre contre 



~~":~ (·;'Illplh'f':. dí' 1)~d~1(H~t'11:::,tl(,s~:1¡-{)'/Idql": --n(~pOn:'í~ 
_h' Vilrt~iii;1lid. - TH;¡r;lI. e;;' d(":T{'1(~ dJ;!r(,l1~at¡{)J] rt cn-

un', ¡JI:I'alltle tribllIlal j'{,\,O!;¡twlllJali'C, - I'étitli)l] de:" 

,,,('tiOH'i de Pal'i~ t1clllallrlant !'(';'l"dsioll dc 22 memhrcs 

,1;, III con\~l'1l11on. --- R(·'.,-:i..,r:l1J('(' de la COlnnHlfiC ~t l'all

tOl'¡U: de I':L"c;"i,kc .. \ct'roissement tic ses pou\"oi1'., . 

. - 1\1:11';1/ ('sI !]c(jl1itt(; (·t portó cn triomphe, - Étal 

des oJJl¡Jions el marche (l~: la ]'('\"olulioll Jalls les pro

.Inecs. Djspo'iil iOll'; dec; prilH'ipalcs "illes, LyClll, 
[Vlarscille, !:"l,d,,;t;¡ \ .. 1;();¡(,ll. - Pcsi:¡oll particlllil're 

de la BI'e\:lnile ("/ de la Y(,lId~e, lkscriplioll de ce, 

j;a\",; (",)("C5 (llli alllcni:l"Clll el cntrctinrcnt la gnClTc 

."j, ¡le. P,'emicrs Sllcees des Vendéclls; Icurs Jll'illcipallx 
,~hefs,.,." .. " .. , ....... ,... l'.l-; 

Lc\ ('C d'UllC armó'~ parisicllllC de 12. mille hommcs; em

prtlllt forcé; nOllvplles mesures révolutior(naires contre 

les 'illSpCct", - EffervcS('Cllce croissante des j~c()bins ;\ 
le. s,,¡le des lrollblcs des (l':~)artcnwllts. _ Custinc cst 

llúllllné gt'-nér¡¡1 eH dH{ rlc.\';l}lléc du Nonl. - ACCll

';ati()llS el. 11](:[1;1(;(', des jacohin's'; violente llltl(, des dc!!" 
- FOnlJ;tlioll d'UI1C COIl!lnIS-

.. ~it)n dc' (~\¡I!;~~ n¡~ d;hrí'~, tlcstiuée :l cX~1I1jilJ('r ]cs actc:> 

de la COm\lnlllC. -- AS'icmhlóc illsUl'rectiollllclle it la 

nl~in{'. :"'¡jolifIl1S ct cUlnpl()l'5 cOllll'c Id l1JajOl'iH:' de L~ 

1·on\'l;u!.ioll ('t conli'~ la vic t.le:-; d(~plt¡(~S ~jr(Jl1dill:-=;:; 

:ll¡"ilH'., pi'i},Jt:l" d(in~ le ch¡!J dl'~~ Cqrdelicl.':i. - I~a con

o cliti(lfí pn~ild í.Í(','1 t1H'Slll'(, . ., jl(Hi.L' ~,;¡ s()ret:',. ---- Jlrrcqii.

¡¡:J!l d U l'·Lí'i"'C , 1..::1!).'-di¡,:11 dll plOC;tn 'H' {~C In cn¡n!~)~l~II'. 

- }', titií)t!'.; t!lql¡"IICl:"~ - \L' 1 ;',r,d;;~¡1.:LC. '!'t¡nnl!l() ci 
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ments principaux des 28, 29 et 30 mai 1793. Dertlii~l'(' 
lutte des montagnards et des girontlins. - JOllrtlÚ'S rlu 
31 maí et du 2 jUill. D(~tails et eirconstances de ]'in·

snrrection dite du :1 1 mai. - Vingt-ncuf repr¡~sen
tauts girondins sont mis en arrestatíon. - Caractel'c 
et résultats politique~ de ectte journée. Coup d'oci ¡ 
sllr la marche de la révolutioIl. J ugc/lleut SUl' les giroll' 
dins.. • ... . .• . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . .. H\', 

1'1:\ 111, ;,,\ '.,l:¡l. 
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HISTOIRE 

DE 

LA RÉVOLUTION 

FRANCAISE. , 

CHAPITRE 1. 

Projets des jacobins apres le 31 mai. - RenouvelIement 
des comités et du ministere. - Dispositions des dépar. 
tements apres le 31 mai. Les girondins proscrits vont 
les soulever contre la convention. - DéCl'ets de la con
vention contre les départements insurgés. - Assem
blées et armées insurrectionnelles en Bretagne et en 
Normandie. - Événements militaires sur le Rhin et au 
Nord. Envahissement des frolltieres de l'Est par les 
coalisés; retraite de Custine. Siége de Mayence par les 
Prussien.i. - Échecs de l'armée des Alpes. Situation de 
)'armée des Pyrénées. - Les Vendéens s'emparent de 
Fontenay et de Saumur. - Dangers imminentsde la ré
publique á I'intérieur et;'¡ l'extérieur. -Travaux admi-

Y. 



H~VOLUTION FHAN<;AlSE. 

nistratifs de la convcution; constitutioll de 1793. -
Échecs des il1surgés fédéralistes á ~:vI·eux. - Défaite 

des Vendéens elevant Nantes. - Victoire contre les 
Espagnols dans le ROllssillon. - Marat est assassiné 
par Charlotte Corday; bOll!leurs funelll'es rendus a s:t 
mémoire; jugement el exécution de Charlotte Corday. 

LE décret rendu le 2. juín contre les vingt
deux députés du coté droít, et contre les mem
bres de la commission des douz,e, portait qu'ils 
seraient détenus chez eux, et gardés a vue par 
des gendarmes. Quelques-uns se soumirent 
volontairement a ce décret, el se constituerent 
en état d'arrestation, pour faire preuve d'obéis
sanee a la loi, et pour proYoqucr un jugement 
qui démontrat leur innoeenee. Gensonné, Va
lazé, pouvaient tres-facilement se sonstraire a 
la surveillance de Ieurs gardiens, lTIais ils se 
refuserent constamment a chercher Ieur salnt 
dans' la fuite. IIs resterent prisonniers ave e 
leurs collegues Gnadet, Pétion, Vergniand, Bi
rotea,:!, Gardien, Boilean, Bel'trand, Mollev;mt 
et Q-ommair.e. Quelques autres, ne croyant de
voir aucune obéissanee a une loi arrachée par 
la force, et n'espérantaucune justice, s'éloi
gnerent de Paris,ou s'y eacherent en atten
dant de pOllvoireti sortir. Lcur projet était 
de se. rendre dans les dép~rtetpents, pour 
exciter un soulevement contre la eapitale. Ceux 
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qui prirent cette résolution étaient Brissot, 
Gorsas, Salles, Louvet, Chambon, Buzot, 
Lydon, Rabaut-Saint-Étienne, Lasource, Gran
geneuve, Lesage, Vigée, Lari"iere, et Bergoing. 
Les deux ministres Lebrun et Claviere, desti
tués immédiatement apres le 2 jllin, furent 
frappés d'un mandat d'arret par la commune. 
Lebrlln parvint a s'y sOllstraire. La meme 
mesure fut prise contre Roland, qui, démis
sionnaire depuis le 21 janvier, demandaít en 
vain a rendre ses comptes. Il échappa aux re
cherches de la commune, et alIa se cacher á 
Rouen. Madame Roland, poursuivie aussi , ne 
songea qu'a favoriser l'évasion de son mari; 
remettant ensuite sa filIe aux mains d'un ami 
sur, elle se tivra avec une noble indifférence 
au comité de 5a section, et fut jetée dans les 
prisons avec une multitude d'autres victimes 
du 31 mai. 

La joie étaÍt grande aux Jacobins. On s'y 
félicitait de l'énergie du peuple, de sa belle 
cOllduite dans les dernÍeres journées, et du 
rellversement de lous les obstacles que le coté 
droit n'avait ces.,é d'opposer a la marche de 
la révolutíon. On cOllvillt en meme temps, 
comme c'était l'usage apres lous les grallds 
événemenls, de la maniere dont on présente
raít la derniere insurrection. - Le peuple, dit 

1. 
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Robespierre, a confondu tous ses calomnia
teurs par sa conduite. Quatre - vingt mille 
hommes ont été debont pendant pres d'une 
semaine, sans qu'une propriété ait été violée, 
sans qu'une goutte de sang ait été répandlle, 
et i1s ont fait voir par la si leur but était, 
comrne o~ le disait, de profiter du désordre 
pOllr se livrer au meurtre et au pillage. IJeUl' 
insurrection a été spontanée, paree qll'eUe 
était l'effct de la conviction générale; et la 
Montagne elle-meme, faible, étonnée cn voyaut 
ce mouvernent, a prollvé qu'elle n'avait pas 
coneouru a le produire. Ainsi eette iusunec
tion a été tOllte morale et toute populaire. 

C'était la tout a la fois donner une cOllleur 
favorable a l'insurrection, arh'esser une censure 
indireete a la Montagne, qui avait mOlltré quel
que hésitation le 2. j uin, repousser le reproche 
de conspiration adressé aux mCllCllrs du coté 
gauche, et flatter agréablement le parti popu
laire q ni avait tout fait, el si bien, par Jui
merne. Apres celte interprétation, re<;ue avec 
acclamation par les jacobins, et uepuis répétée 
par t01lS les échos dn parti victorieux, on se 
hata de demandercompte aMarat d'un mot qui 
faisait beaucollp de bruit. Marat, qui De trou
vait jamais qu'tm moyen de teriniliel' les hé
sitations révolutiollnaires, la clictature, Marat, 
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voyant qn'on tergiversait encore le 2. J Ulll, 

avait répété, ce jour-Ia eomme tons les autres : 
llrwusfalll un chif. Sommé d'expliquer ce pro
pos, il le justifia a S3 manieJ·e, et les jacobins 
s'en eontentt~rent hien vite, satisfaits d'avoir 
prouvé leurs scrupules etla sévér·ité de leurs 
principes républicaills. On préscnta aussi quel. 
ques observations sur la tiédeur de Danton, 
qlli semblait s'etre amolli depuis la suppres
siou de la commission des douze, et dOllt 
l'énergie soutenue jllsqn'au 31 maí n'était pas 
allée jusqll'an 2. juin. Danton était absent; Ca
mille-Desmoulins, son ami, le défendit ehau
dement, et on se hata de mettre fin a eeHe 
explication, par ménagement pour un· person
nage allssi important, et pOllr éviter des di s
cllssions trop délicates; cal', bien que l'insur
rection fut consommée, elle était loin d'etre 
universellement approuvée dans le partí vic
torieux. On savait en effet que le comité de 
5alut public, et beaueoup de montagnal'ds., 
avaientvu avec effroi ce coup d'état populaire. 
La eh ose faite, il fallait én profiter, sans la. 
remettre eIÍ discussion. On s'oecnpa done aus
sitot d'user promptement et utilelIlent de la, 

victoire. 
fI y avait pour cela diHe¡·entes mesures a 

prendre. Heuouvelcr les l,"Oluité5 ou s'étaient 
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placés tous les partisans du coté droit, s'em
parer par les comités de la direction des af
faires, changer les ministres, surveiller la cor
respondance, arretcr a la poste les écrits 
dangcreux, ue laisser alTiver d<lns les pro
vinces que les écrits rf'connus lltiles ( ca!', disait 
Robespif'rre, la liberté de la pressé doÍt etre 
entiere, san s doute, mais ue pas etre employée 
a perdre la liberté), former sur-Ie-champ \'a1'
mée révolutionnaire dont l'institution avait 
été décrétée, et dont l'intervention était indis
pensable pour faire exécuter a l'intérieur les 
décrets de la convention, effectue1' l'emprunt 
forcé d'un. milliard sur les riches ; tels furent 
les moyens proposés et adoptés unanimement 
par les jacobins. Mais une mesure derniere fut 
jugée plus uécessaire encore que toutes les 
autres, .c'était la rédaction, sons huit jours, de 
la constitution républicaine. Il importait de 
prouver que l'opposition des girondins avait 
seule empeché I'accomplissement de ce He 
grande tache, de rassurer la France par de 
honnes lois, et de lui présenter un pacte 
d'union autour duquel elle ptit se rallier tout 
entiere. Te! [utle vreu émis a la fois par· les 
jacobins, les cordeliers, les sections et la com
mune. 

J ... a convention, docile a ce vreu irrésistible 

.~. 
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et répété sous tant de formes, renoúvela: tons 
ses comités de suretégénéra\e, desfinances" 
de la· gnerre, de législation, etc. Le comité de 
salut public, déja chargé de trop d'affaire.s, et 
qui n'était poiot encoreassez Sllspect' pour 
qu'oll osat eo destituer br.usqnement' tons les 
membres , fut seul maintenu. Lebrun fut remo 
placé aux relations extérieures par Deforgues, 
et Claviere aux finances par Destournelles; On 
regarda comme non avenule projet de cons~ 
titution présenté par Condorcet, d'apres les 
viles des girondins; le comité de salut public 
dut en présenter un autre sous huit jours .. On¡ 

luí adjoignit cinq membres pótll; cc,.travaiL 
Enfin il re~ut· ordre, de , préparer' mi mode 
d'exécution pour l'emprunt forcé, et un projet 
el' orgaoísation pour I'al'lnée révolutionnaire. ' 

Les séances de l¿i convention avaient tm,as
pect tout nouveau depuis le 3 I mai. Elles 
étaient silencieuses, et presqne tons les d'écrets 
étaient.adoptés saos discussion. Le coté droit 
etuoe partie du,' celltre ne votaient. plus; jls 
semblaient protester par lenr silente, contre 
t,outes les décisions prises depuis.le i2 juin , ,et 
att.endre les nOJJvelles des ,d.épar.tements. Marat 
avait cr,\l devpü:, par justice se suspendre lni
meme, jusqu'a ce que ses adversaires les giron
dins fussent jngés. En attendant, il reuon<:;ait. 
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disait-il, a ses fonctions, et se bornait a édai
rer la convention dans sa feuille. Les deux: 
députés Doulcet et FonfrCde de Bordeaux: 
rompirent seuls le silence de l'assemblée. Dout
cet dénon~a le comité d'insurrection, qui n'avait 
pas cessé de se réunir a l'Éveché, et qui, ar
retant les paquets a la poste, les décachetait, 
et les renvoyait décachetés a leur adresse, avec 
son timbre, p~rtant ces mots : Révolution du 
31 mai. La convention passa a l'ordre du jour. 
¡"onfrede, membre de Ja cOlDmission des 
douze, mais ex:cepté du décret d'arrcstation, 
paree qu'il s'était opposé aux: mesures de eette 
commission, Fonfrede monta a la tribuue, et 
demanda l'exécution du décret qui ordonnait 
sous trois jours le rapport sur les détenus. 
Cette réclamation excita quelque tumulle.-«Il 
faut, dit Fonfrede, prouver au plus tot l'inno
cence de nos collegues. Je ne suis resté ici que 
pour les défendre, et je vous déclare qu'une 
force armée s'avance de Bordeaux pour ven
ger les attentats commis contre eux.)j - De 
grands cl'is s'éleverent a ces paroles, 1'ordre 
du jOllr repoussa la proposition de Fonfrede, 
et on retomba aussitot dans un silence profond. 
- Ce sont, dirent les jacobins, les derniers 
cris des crapauds du marais. 

La menaee faite par Fonfrede dI] hant de la 
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tribune n'était point vaine, et non seulement 
les Borclelais, mais les habitallts de presque 
tous les départemellts étaient prets a prendre 
les armes contre la convention. Leur mécon
teutement datait de plus loin que le 2 juin; il 
avait commencé avec les querelles entre les 
montagnards et les girondius. On doit se so u
venir que, dans toute la Franee, les munici
palités et les sections étaient divisées. Les par
tisans du systeme montagnard oceupaient les 
municipalités et les clubs; les républicains mo
dérés, qui, au milieu des erises de la révolu
tion, voulaient COtlserver l'équité ordinaire, 
s'étaiellt ltus retirés, au . eoU:traire, dans les 
seetions. Déja la rupture avait éclaté dans 
plusieurs villes. A Marseille, les sections avaient 
dépouilIé la mllnicipalité de ses POUVOil'S, pour 
les transporter a un comité central; elles avaient 
en OlItre institllé de leur chef un tribunal po
pulaíre ponr juger les patriotes accusés d'exces 
révollltionnaires. Les commissaires- Bayle el 
Boisset easserent en vaill ce comité el ce tri
bunal; lem autorité fut toujours mécollnue, 
et les sections étaient restées en insul'rection 
permanente contre la révolntion. A Lyon, ji 

Y avait en un combat sanglant. Il s'agissait de 
savoir' si un arre té municipal, portant l'in~ti
tlltion d'une armép, révolutionnaire et d'une 
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taxe de guerre sur les riches, serait exécuté. 
l .. es sections qui s'yrefusaient s'étaientdécla .. 
rées en permanence: la tnuuicipalité .avait 
voulu les dissoudre; mais , aídées dn directoire 
de <lépartement,.. eHes avaient résisté. Le 29 
mai, ün en ·étaitvenu aux mains, malgré la 
présence des dellx commissaires de la conven. 
tion, qlli firent de vains efIorts pom empecher 
le combato Lessections victorieuses, apres aVOlr 
prisd'assaut l'arsenal et J'h6tel-de-ville, avaient 
destitué la muuicipalité, fermé le club jacohin, 
ou Chalier excitait les plus grands orages, et 
s'étaient emparées de la souveraineté de Lyon. 
11 yavait en quelques centaines de morts dans 
cecombat. Les représentants Nioche et .Gau
thier resterent détenus tout un jour; délivrés 
ensuite, ils se retirerent aupres de le~rs colle· 
gues Albite et Dubois-Crancé·, qui, comme eux, 
avaient une mission ponr l'armée des Alpes; 
. TeHe était la situatioll de Lyon et du Midí dans 
les derniel's' joms de maí. Bordeaux n' offrait 
pas un aspect plus rassurant. Cette ville , avec 
toutes ceHes de J~Ouest, de la Bretagne et de 
la Normandie, attendaitpour agir que les me~ 
naces, si long-temps répétées contre les députés 
des provinces, fussent réalisées. C'est dans ces 
dispositions que les départements apprirent 
le:; événements de la fin de mai. La journée 
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du 27, Ol! la commission des douze avaít été 
supprimée une premiere fois, causa déja beau
coup (}'irritation, et de toutes parts íl fut ques
tion de prenare des arretés improbateurs de 
ce quí se passait a París. Mais le 31 mai, le 2 juin, 
mirent le combIe a l'indignation. La renommée, 
qui grossit toutes choses, exagéra les faits. On 
répandit que trente- deux députés avaient 
, , , '1 ]. ete massacres par a commune; que es calsses 
publiques étaient livrées au pillage; que les 
brigands de París s'étaient emparés du pouvoir, 
et allaient le transmettre ou a l'étranger, ou 
a Marat, ou a Orléans. On s'assemblapoUl' 
faire des pétitions, et pour se. disposer a pren
dre les armes contre la capitale. Dans ce mo
men! les députés fugitifs vinrent rapporter 
eux-memes ce qlli s'était passé, et donner 
plus de consistance aux mouvements qui écla
taient de tOlltes parts. 

Outre ceux quí s'étaient déja évadés, plu
sieurs échapperent encore aux gendarmes; 
d'autres meme quitterent l'assemblée pour al
ler fomenter l'insurrection. Gensonné, Valazé, 
Vergniaud, s'obstinerent a demeurer, disant 
que, s'il était bon qu'une partie d'entre eux 
aIlat réveiller le zele des départements , il était 
utile aussi que les autres restassent en otages 
dans les mains de ]enrs ennemis, pour y faire. 
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éclater par un proces, et an péril de leur tete, 
l'innocence de tous. Buzot, qui n'avait jamais 
voulu se soumettre all décret du 2. juin, se 
tl'ansporta dans son département de l'Eure, 
pour y exciter un mouvement parmi les Nor
mands; Gorsas l'y suivit dans la me me inten
tion. Brissot se rendit a Moulins. Meilhan, qui 
n'était point arnhé, mais qni avait donné asile 
a ses collegues dans les nuits d11 31 mai an 
2 jnin, Duchatel, que les montagnards ap
pelaient le revenant dn 21 janvier, paree qn'il 
était sorti de son lit pour voter en faveur de 
Louis XVI, quitterent la con ve ntio n pour aIler 
remner la Bretagne. Birotean échappa aux gen
darmes, et alla avec Chasset diriger les mOll
vements des Lyonnais. Rebecqlli, devam;ant 
Barbaroux, qui était encore retenu, se rendit 
dans les Bonches-du-Rhóne. Rabaut-Saint
Étienne accourut aNimes, pour faire con
courir le Languedoc au mouvement général 
contre les oppresseurs de la convention. 

Des le 13 juin, le département de l'Eure s'as
sembla, et donna le premíer signal de l'insur
rection. La convention, disait-i[, n'étan,t plus 
libre, et le devoir de tous les citoyens étant 
de lui rendre la liberté, il arretait qu'une force 
de quatre mille hommes serait [evée pOll~ mar
cher sur Paris, et que des commissairps en-
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voyés a tous les départemeuts voisins, iraient 
les engager a imiter cet exemple, et a con
certer lellrs opérations. Le département du 
Calvados, séant a Caen, 6t arreter les deux 
députés, llame et Príeur de la Cóte-d'Or, en
"voyés par la convention pour presser l'organi
sation de l'armée des cOtes de Cherbourg. n 
fut convenu que les départements de la Nol'
mandie s'assembleraient extraordi nairement a 
Caen pour se fédérer. Tous les départements 
de la Bretagne, tels que ceux des Cótes-du
Nord, du Finistere, du Morbihan, d'Ille-et
Vilaine, de la Mayenne, de la Loire-Inférieure, 
prirent des arretés semblables , et députerent 
des commissaires a Rennes, pour y établír l'au
torité centrale de la Bretagne. Les départe
ments du bassin de la Loire, excepté ceux qui 
étaient occupés par les Vendéens, suivirent 
l'exemple général, et proposerent meme d'en
voyer des commissaires a Bourges, d'y former 
une convention composée de deux députés de 
chaque département, et d'alIér détruire ]a 
convention usurpatrice ou opprimée, siégeant 
a Paris. 

A Bordeaux, la sensation fut extremement 
vive. Toutes les autorités constituées se réuni
rent en assemblée, dite commission populaire 
de salut pubb'c, déclarerent que la conven-



tiollll'était plus libre, et qu'il i'allait lui rendl'e 
la liberté; en .. conséquence, elles arreterent 
qu'une force armée serait levée sur-le-champ, 
et qu'en attendant, une pétition serait' adres
sée a la convention nationale, pour qu'elle 
s'expliquat et fit connaitre la vérité sur les 
journées de juin. Elles dépecherent ensuite des 
commissaires a tous les départements, pour 
les inviter a une coalition générale. Toulouse ~ 
ancienne ville parlementairc, ou beaucoup 
de partisansde l'ancien régime se cachaient 
del'riel'e les girondins, avait déja institué 
une force dépal'tementale' de mille hom
mes. Ses administrations déclal'erellt, en pré
senee des commissaires envoyés a l'armée 
des Pyrénées, qu'el1es ne reconnaissaient plus 
la convention : elles élar'girent beaucoup d'in
dividus emprisonnés, en firent incarcérer beau
coup d'autres accusés d'etre montagnards, et 
annoncerent ouverfement qu'elles étaient pre
tes ase fédérer avec les départements du MidÍ. 
I~es départements supérieurs du Tarn, de Lot
et-Garonne, de I'Aveyron, du Cantal, du Puy
de-Dome, de l'Hérault, suÍvÍl'ent l'exemple de 
Toulouse et. de Bordeaux. Nimes se déclara 
en état de résistance; Marseille rédigea ·une 
pétition foudroyante, remit en activité son 
tribunal populaire, commelll;a une procédure 
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contre les tlleltl'S, et prépara Ulle force de six 
milIe hommes. A Grel10ble "les sections ftIrent 
.eol1voquées, et,leurs présidents, réunis allx 
autorités constitnées, s'empar'erent de tous les 
po~voirs, envoyerent des députés a Lyon, et 
voulaient faire arreter Dubois-Crancé et Gau~ 
thier, commissaires de la convention a l'armée 
des Alpes. Le département de rAin adopta la 
meme marche. Celui OU Jura, qui avait déja 
levé un corps de cavalerie et une force dépar
temelltale de 800 hommes, protesta de son 
coté contre l'autorité de la convention. A Lyon 
enfin, ou les sections régnaient en souvel'aines 
depuis le combat du 29 mai, pn re~ut et on 
el,lvoya, des députés pour se concerter avec 
Marseille, Bordeaux et Caen; on instruisit sur
le-champ UIJe procédure contre Chalier, prési
dent du club jacobin, etcontre plusieurs autres 
montagr~ards. Il ne restait done sous l'autorité 
de la conventionque les départements duNord, 
et ceux qui composaient le bassin de la Seine. 
Les départerpeuts insurgés s'élevaient a soixante 
ou soixante-dix, et Paris devait, avee quinze 
ou vingt, résister, a tous les autres,. et,. con ti
nQ.f\f la guerre av~c l'.Europe . 

. A P.aris, les a vis étaient partagés sur les 
lllQyeus a prendr~ d,ans ce periLLes membres 
dU,c,omité de salut public, Cambon, Barrere, 
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Bréard, Treilhard, Mathieu, patriotes accré
dités, quoiqu'ils eussent improuvé le 2 juin , 
auraient voulu qu'on employat les voies de 
conciliation. Il fallait, suiv~mt eux, prouver 
la liberté de la convention par des mesures 
énergiques contre les agitateurs, et, an lieu 
d'irriter les départements par des décrets sé ve
res, les ramener en leur montrant le danger 
u'une guerre civile en présence de l'étranger. 
Barrere proposa, au nom du comité de salut 
public, un projet de décret tout-a-fait con~u 
dans cet esprit. D'apres ce projet, les comités 
révolutionnaires, qui s'élaient rendus si redou
tabIes pár leurs nombreuses arrestations, de
vaient etre cassés dans toute la France, ou 
ramenés au but de Jeur institulÍon, qui était 
la surveillallce des élrangers suspects; les as
semblées primaires devaient etre réunies a 
Paris pour nommer un autre commandant de 
la force armée, a la place d'Henriot, quiétait 
de la nomination des insurgés; enfin, trente 
députés uevaient etre envoyés aux départe
ments eomme otages. Ces mesures semblaient 
propres a ealmer et a rassurer les départe
ments. La suppression des comités révolution
naires mettait un terme a l'inquisition exercée 
contre les suspects; le choix d'nn bon com
mandant assnrait l'ordre a París; les trente 
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tléputés envoyés devaient servir a la foís d'ota
ges et de conciliateurs. Mais la Montagne n'était 
pas du tout disposée a négocier. Usant avec 
hauteul' de ee qu'elle appelait l'autorité natio
uale, elle repoussa tous les moyens de eonei
liation. Robespierre fit ajourner le projet du 
comité. Danton, élevant encore 5a voix dans 
cette circonstallce périUeuse, rappela les erises 
fameuses de la révolution , les dangers de sep
tembre au moment de l'invasion de la Cham
pagne et de la prise de Verdun; les dangers de 
janvier, avant que la condamnation du derníel' 
roí fút décidée; eonn les dangers bien plus 
grands d'avril, alol's que Dumouriez marchait 
su\' Paris, et que la Vendée se soulevaít. La 
revollltion, suivant lui, avait surmonté tous 
ces pél'ils; elle était sortie victorieuse de tou
tes ces erises, elle sortiraít victorieuse en
core de la derniere. « e'est au moment, s'écria
ee t-il, d'une grande production que les eorps 
t( politiques, eomme les eorps physiques, pa
« raissent toujours menacés d'une destruction 
« prochaine. Eh bien! la foudre gronde, et e'est 
ti au milieu de ses éclats que le grand reuvre, 
« qui établira le bonheur de vingt-quatre mil
oc lions d'hommes, sera produit. » Danton vou
lait que, par un décret commun a tous les 
départements, íl leur fut enjoint de se rétracter 

v. 2 
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vingt-quatre heures apres sa réception, sous 
peine d'etre mis hors la loi. La voix puissante 
de Danton, qui n'avait jamais retenti dans 
les grands périls sans ranimer les courages, 
produisit son effet accoutllmé. La convention, 
quoiqu'eUe n'adoptat pas exactement les me
sures proposées, rendit néanmoins les décrets 
les plus énergiques. Premierement, elle dé
clara, quant au 3 J mai et au 2 juin, que le 
pellple de Paris, en s'insurgeant, avait bien 
mérité de la patrie"; que les députés, qlli d'a
bord devaient etre mis en arrestation chez 
eux, et dont quelques-uns s'étaient évadés, 
seraient transférés dans une maison de force, 
potIr y etre détenus comme les prisonniers 
ordinaires; qu'un appel de tous les déplltés 
serait fait, et que les absents sans commissioll 
ou sans autorisation, seraient dé chus et rem
placés par leurs suppléants; que les autorités 
départementales ou municipales ne pourraient 
ni se déplacer, ni se transporter d'un lieu dans 
un autre; qu'elles ne pourraient correspondre 
entre elles, et que tous commissaires ellvoyés 
de département a üépartement, dans le but de 
se coaliser, devaieut etre saisis sur-Ie-champ 
par les bons citoyens, et envoyés a Paris sous 

• DéCl'('1 dll 13 juin" 
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escorte. Apres ces mesures générales, la con
vention cassa l'arreté du département de rEure; 
elle mit en accusation les membres du dépar
tement du Calvados, qui avaient arreté deux 
de ses commissaires; elle se conduisit de meme 
a l'égard de' Buzot, instigateur de la révolte 
des N ormands; elle fit partir deux députés, 
Mathieu et Treilhard, pour les départements 
de la Gironde, de la Dordogne, de I~ot-et

Garonne, qui demandaient des ex plica tion s 
avant de s'insurger. Elle manda les autorités 
de Toulouse, cassa le tribunal et le comité 
central de Marseille, décréta Barharoux, et 
mit les patriotes incarcérés sous la sauvegarde 
de la loi. Enfin, elle envoya Robert Lindet 
a Lyon, pour aller y prendre connaissance des 
faits, et y faire un rapport sur l'état de cette 
ville. 

Ces décrets, rendus successivement dans le 
courant de juin, ébranlerent beul1coup de dé
partements, peu habitués a lutter avec l'auto
rité centrale. Intimidés, incertains, ils résolu
rent d'attendre l' exemple que leur donneraient 
des départements plus puissants, ou plus en
gagés dans la querelle. 

Les administrations de la Normandie, exci-' 
tées par la présence des députés qui s'étaient 
,joints a Buzot, tels que Barbaroux, Guadet, 

2. 
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Louvet, Salles, Pétion, Bergoing, Lesage, 
Cussy, Kervélégan, poursuivirent leurs pre
mieres démarches, et fixerent a Caen le siége 
d'un comité central des départements. L'Eure, 
le Calvados, l'Orne, y envoyerent des com
missaires. Les départements de la Bretagne, qui 
s'étaient d'abord confédérés a Rennes, décide
rent qu'ils se joindraient a l'assemblée centrale 
de Caen, et qu'ils y dépecheraient des députés. 
Le 30 juin, en effet, les envoyés du Mor
Lihan, du Finistere, des Cotes-du-Nord, ~te la 
Mayenne, d'IHe-et-Vilaine, de la Loire-Infé
rieure, réunis a ceux du Calvados, de I'Eure et 
de l'Orne, se constituent en assemblée centrale 
de résislance ti l' oppression, promettent de 
maintenir l'égalité, l'unité, l'indivisibilité de la 
république, mais jurent haine aux anarchistes, 
et s'engagent a n'employer leurs pouvoirs que 
pour assurer le respect des personnes, des 
propriétés et de la souveraineté du peuple. 
Apres s'etre ainsi constitués, ils décident qu'il 
sera fourni des contingents par chaque dépar
tement, pour composer une force armée súf
fisante pour alter a Paris rétablir la repré
sentation nationale dans son intégrité. Félix 
Wimpffen, général de l'armée qui devait s' orga
lliser le long des cotes deCherbourg, estnornmé 
commandaut de l'armée départementale. II 
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accepte, et se revet aussitot du titre qu'il vient 
de recevoir. Mandé a Paris par le ministre de 
]a guerre, il répond qu'il n'y a qu'un moyen 
de faire ]a paix, e'est de révoquer tous les dé
crets rendus depuis le 3 J mai; qu'a ce prix les 
départements fraterniseront avec la capítale, 
mais que, dans le cas contraire, il ne peut 
aller a París qu'a la tete de soixante mille 
Normands et Bretons. 

Le ministre, en meme temps qu'il appelait 
Wimpffen a París, ordonnait au régiment des 
dragons de la Manche, stationné dans la Nor
mandie, de partir sur-Ie·champ pour se rendre 
a Versailles. A cette nouvelle, tous les fédérés 
déja rassemblés a Evreux se mirent en bataille; 
la garde nationa]e se joignit a eux, et on ferma 
aux dragons le chemin de Versailles. Ceux-ci, 
ne voulant pas en venir aux mains, promirent 
de ne pas partir, et fraterniserent en apparence 
avec les fédérés. Les officiers écrívirent secre
tement a París qu'ils ne pouvaient obéir sans 
commencer la guerre civile. On leur permit 
alors de rester. 

I:assemblée de Caen décida que les batail
lons bretons déja arrívés seraient dírigés 
de Caen sur Évreux, rendez-vous général de 
toutes les forces.On expédia sur ce point des 
vivres, des armes, des munitions, des fonds 
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pris dans les caisses publiques. On y envoya 
des officiers gagnés a la cause du fédéralisme, 
et beaucoup de royalistes caché s qui se jetaient 
dans toos les soulevements, et prenaient le 
masque du républicanisme pour combattre la 
révolution. Parmi les contre-révolutionnaires 
de eette espece étaít le nommé Puisaye, qui 
affichait un grand zele pour la caus,e des gi
rondins, et que Wimpffen, royaliste dég\lisé, 
nomma général de brigade, et chargea du 
cornmandement de l'avant-garde déja réunie a 
Évreux. CeHe avant-garde pouvait s'élever a 
cinq ou six mille hommes, et s'augmentait 
tous les jours de nouveaux contingents. Les 
braves Bretons accouraient de toutes parts, et 
annon<,;aient d'autres bataillons qui devaient 
les suivre en plus grand nombre. Une cir
eonstance les empechait de venir tous en 
masse, c'était la nécessité de garder les cotes 
de l'Océan contre les fiottes anglaises, et d' ell
voyer des bataiHons contre la Vendée, qui 
débordait déja jusqu'a la Loire, et semblait 
prete a la franchir. Quoique les Bretons des 
campagnes fussent dévoués au clergé, ceux 
des villes étaient républicains siQcer~s, et, 
tOllt en combattant Paris, ils n'en voulaient 
pas moins continuer une guerre opiniatre 
contre la Vendée. 



CONVENTION NATIONALE (1793). ~.13 

Telle était la situation des choses dalls la 
Bretagne et Ja Normandie 'Vers les premiers 
jours de juillet. Dans les départeruents voisins 
de la IJoire, on s'était raleo ti ; des eommissaires 
de la coovention, quí se trouvaient alors sur 
les lieux pour díriger les nouvelles levées sur 
la Vendée, avaient ellgagé les administrateurs 
a attelldre les événements avant de se compro
mettre davalltage. VI., pour le moment, 00 ne 
songeait plus a envoyer des députés a Rourges, 
et on observait une grande réserve. 

A Bordeaux, l'insurreetion étaít permanente 
et énergique. I,es députés Treilhard et Mathieú 
furent gardés a vue des leur 'arrivée, 'et il fut 
quntion d'abord de les arreter comIDe otages : 
cependant, san s en venir a eette extrémité, on 
les somma de comparaitre devant la commis· 
sion populaire, ou tes hourgeois, qui les re
gardaient eomme des envoyés maratistes, les 
accueillirent assez mal. 00 les interrogea sur 
ce qui s'était passé a París; et, apres les avoir 
entelldus, la commission déc1al'a que, d'apres 
lem déposition meme, la eonvention .n'avait 
pas été libre au 2 juin , ne l'était plus depuis 
cette époque; qu'ils n'ét~ien1:eux-memes que 
les ellvoyés d'une assemblée saos caractere 
légal, et qu'en conséquellce ils n'avaient qu'a 
sortir du département. lis furent en effet re-
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conduits sur les limites, et immédiatement 
apres, on décrétaa Bordeaux les mesures quí 
venaient d'etre prises a Caen. On prépara des 
subsistances el des armes; on détourna les 
fOfJds publics, el une avant-garde fut portée 
a Langon, en attendant le corps principal qui 
devait partir souspeu de jours. Ceci se passait 
encore dalls les derniers jours de juin et les 
pr'emiers de juillet. 

Les députés Matbieu et Treilhard, trouvant 
moins de résistance, et pouvant mieux se faire 
entendre danslesdépartementsde laDordogne, 
de la Vienne, de Lot-et-Garonne, parvinrent 
a calmer les esprits, et réussirent, par leu)' 
caractere conciliateur, a empecher des mesure~ 
hostiles, et a gagller du temps dans l'intéret de 
la convention. Mais, dans les départements 
plus élevés, dans les lllontagnes de la Haute
Loire, et sur leur revers, dans l'Hérault, le 
Gard, sur tous les hords du Rhone, l'insur
rection fut générale: le Gard et l'Hérault 
mirent leurs hataillons en marche, et les eu
voyerentau Pont-Saint-Esprit, pour y occuper 
les passages du Rhone, et faire leur jonction 
avec les Marseillais qui devaient remonter ce 
fleuve. Les Marseillais, en effet, refusant d'ob
tempérer aux décrets de la convention, main
tinrent leur tribunal, n'élargirent point les 
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patriotes incarcérés, et firent meme commen
cer les exécutions. 118 formerent une armée de 
six mille hommes, qui s'avanc;a d'Aix sur 
Avignon, et quí, se liant aux Languedociens 
réunis au Pont-Saint-Esprit, devait soulever 
dans 5a marche les rives du Rhone, de l'Isere 
et de la Drome, et se coaliser enfin avec les 
Lyonnais, et avec les IPontagnards de rAin et 
du Jura. A Grenoble, les administrations fé
déralisées lllttaient contre Dubois-Crancé, et 
menac;aient meme de l'arreter. N'osant encore 
lever des troupes, elles avaient envoyé des dé
putés pour fraterniser avee Lyon. Dubois
Craneé, avec l'armée désorganisée des Alpes, 
se trouvait au miliell d'une ville presque ré
voltée, qui lui disait chaque jour que le Midi 
pouvait se passer du N ord; iI a vait a garder 
la Savoie, on les illusions inspirées d'abord 
par la liberté et par la domination franc;aise 
étaient dissipées, on ron se plaignait des levées 
d'hommes et des assignats, et oa ron ne com
prenait rien a cetté révolution si agitée et si 
différente de ce qu'on l'avait crue d'abord. Il 
avait sur ses cotés la Suisse, on les émigrés 
s'agitaient, et ou Bernevoulait de"nouveau en
voyer garnison a Geneve; et sur ses derrieres 
enfin Lyon, qui intereeptait sa correspondan ce 
ave e le comité de salllt publico 
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A Lyon on avait re.;u Robert Lindet; mais 
00 avait preté eo sa présenGe meme le serment 
fédéraliste : tJNITÉ, INDIVISIBILITB DE LA. RÉPU

BLIQUE; HAINE AUX ANARCHISTES, ET REPRÉSEN

TATJON NATl(lNALE TOUT ENTJERE. Loin d'envoyer 
a Paris les patriotes arretés, 00 avait continué 
les procédllf'es commencées contre eux. Use 
nouvelle autorité, composée des députés des 
commuoes et des mernbres des corps consti
tués, s'était formée S0118 le titre de Commission 
populaire et républicaine de salut public de 
Rhóne-et-Loire. Cette assemblée vellait de dé
creter l'organisation d'une force départernen
tale t pour secoal.iser avec les freres du Jura, 
de l'Isere, des Bouches-du";Rhóne, de la Gi
ronde et du Calvados. Cette force était déja. 
toute prete; on avait décidé en olltre la levée 
d'un subside;" et la, comma dans tOU5 les au
tres départements, on n'aUendait plus qu'un 
signal pour se meUre en mouvement. Dans le 
Jura, des qu'on apprit la nouvelle que les deux 
députés'1Jassal el Garniel' de Troyes, envoyés 
pour rétahlir l'obéissance envers la conven
tion, avaient réuni il Düle quinze cents hornmas 
de troupes de ligne, plus de quatorze mille 
montagnards avaient pris les armes 1 et S~ di s
posaient a les ellvelopper. 

Si l'on considere l'état de la France dans les 
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premiers jours de juillet 93,00 yerra qu'une 
colonne sortíe de la Bretagne et de la Norman
díe, et portée jusqu'a Évreux, ne se trouvait 
qu'a quelques lienes de Paris; qu'une autre 
s'avan~ait de Bordeaux, et pouvait entrainer a 
sa suÍte 10us les départements du bassin de la 
Loíre, encore incertains; que six mille Mar
seillais, postés a A vignon, attendant les Lan
guedociens au Pont-Saint-Esprit, occupé déja 
par huil cellts Nlmois, étaient a portée de s.e 
réunír 11 Lyon avec tous les fédérés de Greno
ble, de rAin et du Jura, pour fondre, a tra
vers la Bourgogne, sur Paris. En attendant 
cette jonctiou générale, les féderalistes pre
naient toua les fonds daos les caisses) inter
ceptaiellt les subsistances et les munitions 
cnvoyées aux armées, et remettaient en circu
lation les assignats rentrés par la vente des 
biens.nationaux .... Une circonstance remal'qua
ble, et qui caractérise bien l' esprit des partís, 
e' est que .les deux factions s' adressaient les 
memes reproches, et s'attribuaient le meme 
but. Le parti de París et de la Montag'ne im
putait aux fédéralistes de voruoir perdre la 
république en la divisant, et de s' entendre avec 

.. Rapport de Cambon sur les travaux du comité de su
lut }lublic, depuis le 10 avril jusqu'au 10 juillet. 
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les Anglais pour faire un roí, qui serait ou le 
duc d'Orléans, ou Louis XVII, ou le duc 
d'York. De son coté, le partí des départements 
et . des fédéralistes accusait ]a Montagne de 
vouloir amener la contre-révoJution par ranar
chie, et disait que Marat, Robespierre, Danton, 
étaient vendus a I'Angleterre ou a d'Orléans. 
Ainsi des deux catés, c'était la république 
qu'oll prétendait sauver, et la monarchie dont 
on croyait combattre le retour. Déplorable et 
ordinaire aveuglement des partis! 

Maisce n' était la qu'une portion des dangers 
de notre, malheureuse patrie. L'ennemi du de
dans n'était a craindre qu'a cause de l'ennemi 
du dehors, devenu plus redoutable que jamais. 
Tandis que des armées de Fran«;ais s'avan«;aient 
des provinces vers le centre, des armées d'é
trangersentouraient de nouveau la Fl'ance et 
la mena~aient d'une invasion presque inévita
ble. Depuis la bataille de N erwinde et la dé
fection de Dumouriez, une suite effrayante de 
revers nous avait fait perdre nos conquetes et 
notre frontiere du Nord. On se souvient que 
Dampierre, nommé général en chef, avait ral
lié l'armée son s les mur s de Bouchain , et lui 
avait rendll la un peu d'ensemble et de cou
rage. Hellreusement pour la révolution, les 
coalisés, fideles au plan méthodique arreté au 



CONVENTrON NATJONALE (1793). 29 

eommeneement tIe la eampagne, ne voulaient 
percer sur aueun point, et ne devaient péné
trer en Franee que lorsque le roi de Prusse, 
apres avoir pris Mayence, pourrait s'avancer 
dans le ereur de nos provinces. S'il s'était 
trouvé chez les généraux de la coalition un peu 
de génie ou un peu d'union, la cause de la ré
volutÍon était perdue. Apres Nerwinde et la 
défection de Dumouriez, ils auraient dO. mar
cher en avant, ne laisser aucun repos a notre 
armée battue, divisée et trahie; et, soit qu'on 
la fit prisonniere , soit qu'on la rejetat dans les 
places fortes, nos campagnes restaient ouvertes 
a l'ennemi victorieux. Mais les alliés tinrent un 
congres a Allvers pour régler les opérations ul
térieures de la guerreo Le due d'York, le prinee 
de Cobourg, le prince d'Orange et divers gé
uéraux déeiderent entre eux ce qu'il eonvenait 
de faire. On résolut de prendre Condé et Va
lenciennes, pour donner a la maison d' Autriehe 
de nouvelles plaees fortes dans les Pays-Bas, 
et de s'emparer de Dunkerque, pour assurer a 
l'Angleterre ce port si désiré sur le continent. 
Ces conventions faites, on recommenc;a les opé
rations. Les Anglais, les Hollandais étaient ar
rivés en ligne. Le due d'York commandait vingt 
mille Autrichiens el Hanovriens; le prince 
d'Orange quinze mille Hol1andais; le prince de 
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Cobourg avaít quarante,cínq mille Autrichiens 
et huit mille Hessois. Le prince de Hohenlohe 
occupait avec trente mille Autrichiens Namur 
el Luxembourg, el liait l'armée coalisée des 
Pays-Bas 'avec l'armée prussienne chargée du 
siége de Mayenee. Ainsi quatre-vingt ou q uatre
vingt-dix mille hommes mena~aient le Nord. 

Dpjit les coalisés faisaient le blocus de Condé, 
el la plus grande ambition du gouvernement 
fran«,¡ais était de débloquer eeUe place. Dam
pierre, brave, mais se défiant de ses soldats, 
n'osait pas attaquel' ces masses formidables. 
Cependant, pressé par les commissaires de la 
eonvention, il ramtme notre armée au eamp 
de Famars sous Valeneiennes, et le 1 er mai il 
attaque sur plusieurs colonnes les Autrichiens 
retranchés dans les bois de Vicogne et de Saint
Amant. Les combinaisons mílitaíres étaient ti
mides encore; former une masse, saisir le 
point faíble de. l'ennemi, et le frapper hardi
ment, était une tactique inconnue des deux 
partís. Dampierre se jette avec bravoure, mais 
en petites masses, sur un ennemi divisé lui
meme, et qu'il 6th été facile d'accabler sur un 
point; puní de sa faute, il est repoussé apres 
un combat acharné. Le 9 maí il recommence 
l'attaque; il était moins divisé que la premiere 
foís, mais les ennemis avertis l' étaient moins 



CONv.mTION NATIONALE (1793), 31 

aussi; et, tandís qu'il fait des efforts hérolques 
pour décider de ta prise d'une rédollte qui de
vaít déterminer la jonetíon de deux de ses eo
lonnes, iI est atteint d'ull houtet de canon, et 
blessé a mort. Le général Lamarche, revetu 
du commandement provisoíre, ordonne la 
retraite, et ramene l'armée dans le camp de 
Famars. 

Le eamp de Famars, situé sous les murs de 
Valenciennes, et lié a eette place, empechait 
d'en faire le siége. Les eoalisés résolurent de 
l'attaquer le 7.3 mai. lIs éparpillerent leurs 
troupes, suivant leur méthode accoutumée, 
en disperserent inutilement une partie sur une 
foule de points que 'la prudence autrichienne 
voulait tous garder, et n'attaql1crent pas le 
camp avec toute la puissanee qu'ils auraient 
pu déployer. Arretés une journée entiere par 
l' artillerie, honneur de l' armée fran(,;aise ,¡ls ne 
passerentque vers le soir la RoneHe, qui défen
dait le front du campo Lamarche décampa la 
nuit en bon ordre, et vint se poster an camp 
de César, qui se liait a la place de Bouchain, 
co~me celui de Famars a Valenciennes. Icí 
encore il fallait nous ponrsuivre et nous dis
perser; mais l'égolsme et la méthode fixerent 
les coalisés autour de Valenciennes. Une partie 
de ICllr armée, disposée en corps d'observa-
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tion, se plat;a entre Valenciennes et B011chain , 
et fit face au camp de César. Une autre division 
entreprit le siége de Valenciennes, et le reste 
continua le blocus de Condé , qui manquait de 
vivres, et qu'on espérait réduire S011S peu de 
jours. Le siége régulier de Valenciennes fut com
meneé. Cent quatre-vingts bouches a fel! ve
naient de Vienne; et cent autres de Hollande; 
quatre-vingt-treize mortiers étaient déja pré
parés. Ainsi en juin et en juillet on affamait 
Condé, on incendiait Valenciennes, et nos gé
néraux occupaient le camp de César 'avee une 
armée battue et désorganisée. Con dé et Valen
ciennes réduits, tout deven¡lÍt a craindre. 

L'armée de la MoseUe, líant l'armée du Nord 
a eeHe du Rhin, avait passé sous les ordres de 
Ligneville, quand Beurnonville fut nommé mi
nistre de la guerreo Elle se trouvait en présence 
du prince de Hohenlohe, et n'en avait rien a 
craindre, car ce prince occupant a la fois Na
mur, Luxembourg et Treves, avec trente mille 
hommes au plus, ayant devant luí les places 
de Metz et Thionville, ne pouvaít rien ten ter 
de dangereux. On venait de l'affaiblir encore 
en détaehant sept a huit mille hommes de son 
corps, pour les joindre a l'armée prussienne. 
Des lors il devenait plus facile et plus con ve
nable que jamais de joindre l'armée active de 
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la Moselle a ceHe du Haut-Rhin , pour ten ter 
des opérations importantes. 

Sur le Rhin, la camp3gne précéuente s' était 
terminée a Mayence. Custiue, apres ses ridi
cules démonstrations autour de Francfort, avait 
été contraint de se replier et de s'enfermer a 
Mayence, oú iI a\'ait· rassemblé une artillerié 
assez considérable, tiréede nos places fortes, 
et particulierement de Strasbourg. La, iI for
mait mille projets; tantM il voulait prendre 
l'offensive, tantót garder Mayence, tantót meme 
abanuonner eette place. Enfin il fut résolu qll'il 
la garderait, et il contribua meme a décider le 
conseil exécutif a pi'endre cette,détermination. 
Leroi de Prusse se vit alorsforcéd'en faire le 
siége, et c'était la résistance qu'ils renCOll
traient surce point, qui emptkhait les coalisés 
d'avancer au Nord. 

Le roí de Prusse passa le Rhin a Bacha~ 
rach, un peu au-dessous de Mayence; Wurm
ser, avec quínze mille Autrichiens et qUelqlles 
mille hornmes de Condé, le franchit un peu 
au-dessus: le corps hessois de Schoonfeld' resta 
sur la ri\'e droite devant le faubourgde:CasseL 
:L'armée prussienne n'était pas encore aussi 
forte qu'elle devait l'etre, d'apres les engage
ments qu?avait pris Frédéric-GuilIaume. Ayant 
envoyé un corps considérable en Pologne, iI 

y 1 
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ne lui restait que cinquante~cinq mille hommes, 
en y comprenant les différents contingents, 
Hessois, Saxons et Bavarois. Ainsi , en comp
tant les sept a huit miIle Autrichiens, détachés 
de Hohenlohe ,les quinze miIle Autrichieus de 
Wurmser, les cinq ou six mille émigrés de 
Condé, et les cillquante -cinq miIle hommes 
du roí de Prusse, on peut évaluer a pl'es de 
quatre-víngt mille soldats l'armée qui menac;;ait 
la frontiere de l'Est. N os places fortes du Rhin 
renfermaient a peu pres trente huit mille 
hommes de garnison; l'armée active était de 
quarante a quarante-cinq milIe hommes, ceHe 
de la Moselle de trente, et si ron avait réuni 
ces deux dernieres sous un seul commande
ment, et avec un point d'appui comme celui 
de Mayence ,on allrait pu aIler chercher le roi 
de Prllsse lui - meme et l'occuper au - dela du 
Rhin. 

Les deux généraux de la Moselle et du Rhin 
auraient du au moins s' entendre; iIs auraient 
pu disputer, empecher meme le passage du 
fleuve,mais ils n'en firent rien. Dans le cou
rant du mois de mars, le roi de Prusse traversa 
impunément le Rhin, et ne rencontr1i sur ses 
pas que des avant-gardes qu'il repollssa sans 
peine. Pendant ce temps, Custine était a 
Worms. Il n'avait pri;; soin de défendre ni les 
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bords du Rhin, ni les revers des Vosges, qui, 
formant le pourtour de Mayence , auraient pu 
arreter la marche des Prussiens. Il l;leeourut, 
mais s'alarma subitement des échees essuyés 
par ses avant-gardes; il erut avoir cent CÍn
quante mille hommes sur les bras; il se figura 
surtout que Wurmser, qui devait déb(~)UcheJ' 
par le Palatinat et au-dessus de Mayeuee, était 
sur ses derrieres, et allait le séparer de I'AIsace; 
il demanda des secoul'S a Ligneville, quí, trem
blant de son coté, n'osa pas déplacer un ré
giment; alors il se mit a fuir, se retira tOIlt 
d'un trait sur Landau, puis sur WisserpbmlFg, 
et songea me.me a chercher une proteJ;~ion 
sous le canon de Strasbourg. Cette ¡neonce
vable retraite ouvrit tous les passages aux Prus
siens, qui vinrent se grouper sous l\Iayellce, et 
l'investirent sur les deux rives. 

Vingt mille hornmes s'étaient enfermés dans 
- ~ 

la place, el si c'était beaucoup pour la défense, 
c'était beatléOUp trop pour l'état des vivres, 
qui ne pouvaient pas suffire a une g~l'Diso~ 
aussi considérable. L'incertitude de nos plans 
militaires avait empeché dI! prenclre aucune 
mespre pour l'appl'ovisiollnflwent de la viUe. 
Heurellsernent eHe J'cnfermait deux représen~ 
tants du peuple, Rewbel et l'héFOlqlle Merlin 
de Thiollville, les généraux Kléher, Auhert-

3. 
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Dllbayet et l'ingénieur Meunier, ('nfin une 
garnison qui avaittoutes les vertus guerrieres, 
la bravoure, la sobriété, la constallce. L'in~ 
vestissement comll1en~a en avril. Le gélléral 
Kalkreuth formait le siége a vec un corps prus
sien. Le roí de Prusse et Wurmser étaient en 
observation an pied desVosges,et faisaientface 
a Custine. La garnison renouvelait fréquem
ment ses sorties et étendait fort 10in sa défellse. 
Le gouvernemellt fran<;ais, sentant la (ante 
qu'il avait commise en siparant les deux armées 
de la Moselle et ,du Rhin, les réunit sous 
Custine. Ce général, disposant de soixante a 
soixante-dix 'mille hommes, ayant les Prus
siens et les Autrichiens éparpillés devant lui, 
et au-dela Mayence, gardée par vingt mille 
Franl,{ais, nc songeait pas a fondre sur le corps 
o'observation, a le disperser, et a vE¡'nir join
ore la brave garnison qui lui· tendait la main. 
Vers le mílieu de mai, sentant le~anger de 
son inaction, iI fit une tentative ma} combinée, 
mal'secondée, et qui dégénéra en une déroute 
complete. Sllivantson usage, i1 se plaignit 
des subordonnés,. et fut transporté a I'armée 
dn Nordpourrendre l'organisation et le cou
rage aux troupes retranchées .'lu camp de Cé
sar. Ainsi la coalition qnifaísait lessiéges de 
Valencicnnes et de Mayence, pouvait, apres 
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deux places prises ,avancer sur notre centre, 
et effectuer sans obstacle l'invasion. 

Du Rhin aux· Alpes et aux Pyrénées, une 
chaine de révoltes mena¡;;ait les derrieres de 
nos armées, el jnterrornpait leurs communi
cations. 1.es Vosges, le Jura, l' Auvergne, la 
Lozere, forment, du Rhin aux Pyrénées, UIle 
masse presque continue de montagnes de dif
férente étendue et de diverse hautellr. Les 
pays de montagnes sont, pour les illstitlltions, 
les mceurs et les habitudes, des lieux de con
servation. Dans presque toutcs ceHes que nous 
venons de désigner, la ·population gardait t1n 
reste d'attachement pour son ancienne maniere 
d'etre, et, saos etre allssi fanatisée que la Ven
dée, elle était npaumoins assez disposée a s'in
surger. Les Vosges, a moitié a!lemandes, étaient 
travaillées par les nobles, par les pretres, et 
.montraient des dispositions d'autant plus me
na¡;;antes, que l'arrnée du Rhin chancelait da
vantage. Le Jura était tout cntier insurgé pour 
la Gironde; et si dan s sa rébeIlion il montrait 
plus d'esprit de liberté, il n'en élait pas moins 
dangereux, cal' quinze a vingt mllle monta
gnards se rassemblaient autour de Lons-Ie
Saulnier, et se liaient aux révoltés de l' Ain et 
du Rhóne. On a vu dans quel état se trouvait 
Lyon. Les montagnes de la Lozere, qui sépa-
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rent la Haute-Loire dll Rhone, se remplis
saient de révóltés a la maniere des Vendéens. 
Commandés paruu ex-constituantnommé Char
riel', ils s'élevaient déja au nombre de trente 
mine, et pouvaient se joindre par la Loire a la 
Vendée. Apres; venaientles insurgés fédéraljstes 
du Midi. Ainsi, de vas tes révoltes, différentes de 
hut et de príncipes, mais également formida
bIes, mena«;aient les derrieres des armées du 
Rhin; des Alpes et des Pyrénées. 

Le long des Alpes, les pjémontais étaient en 
armes, et voulaient reprendre sur nous la Sa
vme et le comté de Nice. Les nciges empe
chaient le commencement des hostilités le long 
du Saint-Bernard, et chacun gardait ses postes 
dans les trois vallées de Sallen che , de la Ta
rentaise et de la Mallrienlle. Aux Alpes-Mari
times et a l'armée dite d'Italie, il en était 
autrement. La, les hostilités avaient été re
prises de bonne heure, et des )e moÍs de mai 
on avait recommencé a se disputer le poste si 
important de Saorgio, duquel dépendait la 
tranquille possession de Nice. En effet, ce 
poste une fOÍs occupé, les FI'aru;ais étaient mai
tres du Col de Tende. et tenaient la clef de 
la grande chalne. Aussi les Piémontais avaient 
misautant d'énergie a le défendre que nOlls 
a l'attaquer. lis avaient tant en Savoie que du 

'" 



CONVENT/ON NATIONALE ~ 1793). 3!} 

coté de Nice, quarante mille hommes 9 renw 

forcés par huit mille Autrichiens auxiliaires. 
Leurs troupes, disséminées en plusieurs corps 
d'égale force depuis le Col de Tende jusqu'uu 
grand Saint - Bernard, avaíent suivi, comme 
toutes celles de la coalition, le systeme des 
cord()ns, et gardaient toutes les vallées. L'ar
mée franc;aise d'ltalie était dan s le plus déplo
rabie état; composée de quinze mille hommes 
au plus, dénuée de tout, faiblement comman
dée, iI n'était pas possible d'en obtenir de 
granas efforts. Le général Biron, qui l'avait 
cOlnmandée un instant, l'augmenta de ci.nq 
mille hornrnes, mais il ne put 1a pouryQir de 
tont ce qui lui était nécessaire. Si une de ces 
grandes pensées qui nous auraient perdu au 
Nord s'était élevée au Mídi, notre ruine n'eút 
pas été moins certaine de ce coté. Les Píémon
taís pouvaient, a la faveur des glaces qni pa
ralysaient forcément tonte action du coté des 
grandes Alpes, transporter toutesleurs forces 
aux Alpes du Mídi, et, débouchallt sur Nice 
avec une masse 'Cle trente mille hommes, cul
buter nolre armée d'Italie, la refouter sur les 
départements insurgés, la disperser entiere
ment, favoriser le soulevement des deux rives 
dll Rhone, s'avancer peut-etre jusqu'a Greno
ble et Lyon, prendre la par derriere notre ar-
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mée engagée danS: les vallées de la Savoie, et 
envahir ainsi toute. une partie de la Frallce. 
Mais il n'y avait pas plus un Amédée, chez eux 7 

qu'un Eugene chez les Autrichiens, ou 'qu'un 
Marlborough chez les Anglais. Us s'étaient done 
hornés a· la défense de Saorgio. 

Brunet, quisuccéda a Anselme, avait fait, sur 
le . poste de Saorgio, les memes effortsque 
Dampiel're du coté de Conde. Apres plusieurs 
oombals lnutiJes et sanglants, 011 en livra en
fin un dernier, le 12 juin , qui fut suivi d'une 
déroute complete. Alors encore, si l'ennemi 
eut puisé dans son succes un peu d'audaee, jI 
aurait'pu.'noliJs disperser, nons faire évacner 
Niee et repasser le Val'. Kellermann était ac
eourn de son quartier-général des Alpes, avait 
raIlié l'al'mée au eamp de Donjon, fixé des 
positions défensives, et ordonné, en attendant 
denouveUes forces, une·inaction.abso\ue. Une 
circonstance rendait encore plus dangerense la 
situatíon de eette armée, c'était l'apparition 
dan s la Méditerranéé de l'amiral anglais Rood, 
sortÍ de Gibraltar avec trente-sept vajsseaux! 
et de l'amiral Langara" ven u avec des force s 
a peu pres égales des ports d'Espagne. Des 
troupes de débarquement pouvaient occu per 
la ligne du Val' et prendl'e les Fran.,;ais par 
derriere. La présence des escadres empechait 
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en oulre les approvisionnements par mer, fa
vorisait la révolte du mi di , eteneourageait la 
Corse a se jeter dans I¿sbras des Anglais. Nos 
floues répar:lÍent dans Toulon les dommages 
qu'elles avaient essuyés dans l'expédition si 
malheureuse de Sardaigne, et osaient a peine 
protéger les eaboteurs qui apportaient des 
grains d'ltalie. La Méditerranée n'était plus a 
nous, et le eommeree du Levant passait de 
Marseille aux Grees et aux Anglais. Ainsi l'ar
mée d'Italie avait en face les Piémontais vieto
rieux en plusieurs combats, et a dos la révolte 
du midi et deux escadres. 

Aux Pyrénées, la guerre avec I'Espagne, 
déclarée le 7 mars, a la suite de la mort de 
Louis XVI, venait a peine de commencer. Les 
préparatifs avaient été longs des deux cótés, 
paree que I'Espagne, lente, paresseuse et mi
sérablement administrée. ne pouvait se hater 
davantage, et paree que la France avait sur les 
bras ¿'autres ennemis qui occllpaient toute 
son attention. Servan, général aux Pyrénées, 
avait passé plusieurs mois a organiser son ar
mée, et a accuser Pache ave e autant d'amer
turne que le faisait Dumouriez. Les choses 
étaient restées dans le mfllne état sons Bou
chotte, et, lorsque la campagne s'ouvrit, le 
général se plaignait encore du ministre, qui, 
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disait-iJ, le laissait manquer de tout. Les deux 
pays communiquenti'un avec l'autre par deux 
points, Perpignan et Bayonue. Porter vigo u
reusement un corps d'invasion sur Bayonne et 
Bordeaux, et aboutir ainsi a la Vendée, était 
une tentative trop hardie pour ce temps-Ia; 
d'ailleurs J'ennemi nous supposait de ce cOté 
de plus grands moyens de résistance; il lui au
rait faUn traverser les l,andes, la GarOllne et 
la Dordogne , et de pareilles difficultés auraient 
suffi pour détourner de ce plan, si on y avait 
songé. La cour de Madrid préféra une attaque 
par Perpignan, parce qu' elle avait de ce coté 
une base plus solide en plaees fortes, paree 
qll'elle comptait sur les royalistes du Midi, 
d'apres les promesses des émigrés, parce qu'en
fin elle u'avait pas oubJié ses allciennes pré
tentions sur le Roussillon. Quatre ou cinq 
miUe hommes furent laisses a la garde de l'A
ragon; quinze 011 dix-huit mille, moitié de 
troupes réglées et moitié de milices, durent 
guerroyer sous le général Caro dans les Pyré
nées .. Oceidentales; enfin le général Ricardos, 
avec vingt-quatre millc hommes, fut chargé 
d'attaquer sérieusement le RoussiUon, 

Deux val1ées principales, ce He du Tech et 
ceHe de la Tet, se détachent de la chaine des 
Pyrénées, et, débouchan t vers Perpignan, for-
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ment nos deux premieres lignes déferisives. 
Perpignan est placé sur la seconde, celle de ]a 

Tet Ricardos, instruít de la faiblesse de nos 
mbyens, débute par une pensée hardie. 1l mas
que les fórts DeIlegarde et les BaÍns, situés 
SUr la premiere ligne, et s'avance hardiment 
avee le projet de faire tomber tous nos déta
ehements épars dans les vallées, en les dépas
sant. Cette tentative lui réussit. 11 débouche 
le 15 avril, hat les détaehements envoyés sous 
le général Villot pour l'arreter, et répand une 
terreur panique sur tonte la frontiere. En avan
f,{ant avee dix mille hommes, iI était maitre de 
Perpignan, mais il n'avait. pas assez d'audace; 
d'aillenrs tous ses préparatifs n'étaient pas faits, 
et il laissa aux Fran!{ais le temps de se reeon
nalLre. 

Le commandement, qui paraissait trop vaste, 
fut divisé. Servan eut les Pyrénées-Occiden
tal es, et le général Deflers, qu' on a vu em
ployé a l'expédition de Hollande, les Pyrénées- ., 
Orientales. Celui· ei rallia l'armée en avallt de 
Perpignan dans une position dite le Mas d'Eu. 
I.e 19 mai, Rieardos étant parveult a réunir 
dix .. buit mille hommes, attaqua le camp fran
~ais. Le combat fut sanglant. Le brave géné
tal Dagobert, conservant dan s Ul! age avancé 
toute la fougue d'un ,jeune hornme, et joi-



44 RÉVOLUTION FRAN9AISE. 

gnant a son courage une grande inteUigence, 
réussita se maintenir sur le champ de bataille. 
Deflers arriva avec dix - huít cents hommes 
de' réserve, et le terrain fu t conservé. La fin 
du 'jourapprochait et le combat paraissait de
voir etre.heureux, mais vers la uuit nos sol
dats, aocabMs' par la fatigue d'nne longue ré
sistance, cedent tout-a-eoup. le tefl'ainet se 
réfugíent en désordre son5 Perpignan. La gar
nison effrayée ferme les portes et tire sur nos 
troupes, qu'elle prend pour des Espagnols. 
e' était encore le cas de fondre hardiment sur 
Perpignan et de s'emparer de ectte place, qlli 
n'eut pas .résisté ;. maisRicardos, qui n'avait 
fait que masquer Bellegarde et les Bains, ne 
crut pas devoir pousser la hardiesse plus loin, 
et revint faire le siége de ces deux petites for
teresses. Il s'en empara vers la fin de juin, et 
se porta de nouveau en présence de nos tron
pes, ralliées a peu pres dansles nH~mes posi
tions qu'auparavant. Ainsi, en juillet, un com
bat malheureux pOllvait nous faire perdre le 
Ro\1ssiUon. 

Nous voyons les calamités s'augmenter en 
nous approchant d'un autre thé:itre de guerre, 
plus sanglant, plus terrible que tous cellX 
qu'on a déji:t parcollrus. La Vendée, en fm et 
en· sang, allait vomir au-dela de la Loij'e une 
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eolonne formidable. Nous avons laissé les Ven· 
déeris enfIammés par des succes, inéspérés, 
maitres de laville de Thouars, qu'ils avaient 
prise sur Quétineau, et commenc;;ant a 'médi': 
ter de'plus grallds projets. Au líen de qlarcher 
sur Doué et Saumnr, ils s'étaient rabattus au 
sud du théfitre de la guerre, etavaient voulu 
dégagel' le pays du coté oe t~ontenay et de 
Niort. MM. de Lescure et de Larochejacqllelein, 
chargés de eette expédition, s'étaient portés 
sur Fontenay le 16 mai. Repoussés d'abord par 
le général Sandos, ils se replierent a quelque 
distan ce ;' bientot, profitant de la confiance 
aveugle ,que le général républicainvenaitde 
conoevoir d'un premier succes,. ils.reparurent 
au nombre de quillze a vingt milIe, s'empare
rent de Fontenay, malgré les efforts que le 
jeune Marceau déploya oans cette jOllrnée, el 
obligerent Chalbos et Sandos a se retirer a 
Níort dans le plus grand désordre. La, ils 
trouverent des armes, des munitions en grande 
qllantité, et s'enrichil'ent de nOllvelles ressour
ces, qui, jointes a ceHes qu'ils s'étaient pro
curées a Thoual's, leur permettaient de pous
ser la guerre avec l'espérance de nouveaux 
succes. Lescure fit une proclamation aux ha
bitants, et les menac;;a des plus terribles pei
nes, s'iJs donllaient des secours aux républi-
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cains. Apres- quoi, lesVendéens se séparerent 
su~vant. ieur couturne ~ pour retournel' aux tra
vaux de la moisson, et un rendez -vous fut fixé 
¡lour le ler juin dans les environs de Doué. 

Dan$. la Basse-Vendée, ou eharette domi-
,.18 • 

nait seuI, sans lier encore ses mouvernents 
avec céux des autres chefs, les sucees avaient 
été balaucés .. CaucIaux, comrnandant a Nantes, 
s'était rnaiutenu a Machecoul, mais avec peine; 
le général Boulard, qui commandait aux Sa
bIes, grace a ses bonnes dispositions et a la 
discipline de son armée, avait occupé pen
dantdeux mois la Basse·Veudée, et avait meme 
conservé des postes tres-avancés j usqu' aux en
virons de Palluau_ Le 17 mai cependant, il fut 
obligé de se retirer a la Motte-Achart, tres
pres des Sables, et il se trouvait dans le plus 
grand embarras, paree que ses deux meilleurs 
hataillons, tons composés de citoyens de Bor
deaux, voulaient se retirer, soit pour retour
ner a leurs affaires, qu'ils avaiellt quittées, 
soít par mécontentement du 3, mai. 

Les travaux des champs avaient amené qllel
que repos, dans la hasse comme dans la haute 
Vendée, et, pour quelques jours, la guerre 
fut un peu moios active, et ajournée au com
mencement de juin. 

Le général Bel'ruyer, dont les ordres s'éten-
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daient dalls l'origine sur tout le théatre de la 
guerre, avait été remplacé, et son commande
ment se trouvait divisé entre plusieurs géné .. 
raux. Saumur, Niort, les Sables, composerent 
l'armée dite des cotes de la RochelJe, qui fut 
confiée á Biron; Angers, Nantes et la Loire-In
férieure, formel'ent l'armée dite des cotes de 
Brest, qu'on remit a Canclaux; général a Nantes. 
Enfin, les cotes de Cherbourg avaient été 
données a 'Vimpffen, devel1u ensuite, eomme 
on 1'a vu, gél1éral des insurgés du Calvados. 

Biron, transporté de la froutiere du Rhin a 
eelle d'ltalíe, et de cette derniere en Vendée, 
ne se rendít qu'avec répugnance sur ee théatre 
de dévastations, et devait s'y perdre par son 
aversion a partager les fureurs de la guerre 
eivile. Il arriva le 27 mai a Níort, et trouva 
l'armée dans un désordre affreux. Elle était 
composée de levées en masse, faítes par foree 
ou par entrainement dans les eontrées voisines, 
et confusément jetées sur la Vendée, sans Íns
truction, sans discipline, sans approvisionne
ments. Formées de paysans et de hourgeois 
industrieux des villes, qui avaient quitté a re
gret leurs occnpations, elles étaient pretes a 
se dissoudre au premier accidento Il eút beau
coup mieux valu les renvoyer ponr la plupart, 
car elles faisaient fante dans les campagnes et 



ltÉVOLUTJON Fll A.N9A1S:t. 

dans les villes, encombraient inutilement le 
pays insurgé, l'affamaient par leur masse, y 
répandaient le désordre, les terreurs paniques, 
et entralnaiént souvent dans leur fuitedes ba
taillons organisés, qlli, livrés a eux-memes, 
auraient beaucoup mieux résisté. Toutes ces 
bandes arrivaient avec leut' chef, nommé dans 
la loca lité , qui se disait général, parlait de 
son armée, ne voulait pas obéir, et contrariait 
toutes les dispositions des chef s supérieurs. 
Du cOté d'ürléaos, 00 formait des bataillons, 
COIlllUS dans cette guerre sous le nom de ba
taillons d'Orléans. On les'composait avec des 
commis, des' gar~ons de boutique, des do
mestiques, avec tous les jeimes gens eofio re
cueillis dan s les sections de Paris, et envoyés 
a la suite de Santerre. On les amalgamait avec 
des troupes tirées de l'armée dll Nord, dont on 
avait détaché cinquante hommes par bataillon. 
Mais iI fallait associer ces éléments hétérogenes, 
trouver des armes et des vetements. Tout man
quait, la paie meme ne pouvait etre fournie, 
et comme elle était inégale entre la troupe de 
ligue et les· volontaires , elle occasionuait sou
vent des révoltes. 

Pour organiser cette multitude i la convention 
envoyait commissaires sur commissaires. Il 
y eH avait a Tours, a Sauffillr, a Niort, a la Ro-
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chelle, a Nantes. lis se cúntrariaient entte eux 
et co.ntrariaient les généraux. Le co.nseil exé
cutif y entretenait aussi des agents, et le mi
nistre Bo.ucho.tte avait ino.ndé le pays de ses 
affidés, chúisis to.us parmi les jaco.bins et les 
co.rdeliers. Ceux-ci se cro.isaient avec les re
présentants, cro.yaient faire preuve de úle en 
accablant le pays de réquisitio.ns, et accusaient 
de despo.tisme et de trahiso.n les généraux qui 
vo.ulaient arreter l'insubo.rdinatiún des tro.upes, 
o.u empecher des vexatio.ns inutiles. n résul
tait de ce co.nflit d'auto.rités un chao.s d'accusa
tiúns et un déso.rdre de co.mmandement ef
fro.yables. Biro.n ne po.uvait se faire obéir, et 
il n'o.sait mettre en marche sún armée, de 
peur qu'elIe ne se débandát au premier mo.u
vement, o.H pillat túut sur so.n passage. Tel est 
le tableau exact des fo.rces que la république 
avaít a cette époque dans la Vendée. 

Biron se rendit a Tours, arreta un plan 
éventuel avec les représentants, qui co.nsistait, 
des qu' on aurait un peu réorganisé cette mul
titude confuse, a po.rter quatre co.lonnes de 
dix mille ho.mmes chacune de la circo.nférence 
au centre. Les quatre po.ints de départ étaient 
les ponts de Cé, Saumur, Chinan et Niort. En 
attendant, il alla visiter la Basse-Vendée, o.U il 
suppo.sait le danger plus grand que parto.ut 

v. II 
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;,¡illeurs. Birqn craignait avec raison que des 
communica~ions ne s' établissent entre les Ven
déens et les Anglais. Des rnunitiollS et des 
troupes débarquées dans le Marais pouvaiellt 
aggraver le mal, et rendre la guerre intermi
n~ble. Une flotte de dix voiles avait été signa
lée,et on savait que les émigrés bretons a vaient 
re~ll l'ordre de se rendre dans les iles de Jer
sey et Guernesey. Ainsi tou t j ustifiait les craintes 
de Biron, et sa visite dans la Basse-V endée. 

Sur ces entrefaites, les Vemléens s'étaiellt 
réunis le I

er juin. lIs avaient introduit quelque 
régularité chez ellX, et nornmé un conseil 
pour gouverner le pays occupé par leurs ar
rnées. Un aventurier, qui se faisait passer ponr 
éveque d'Agra et envoyé dn pape, présidait 
ce conseil, et, en béniss:mt des drapeaux, en 
célébrant des messes solennelles, excitait l'en
thousiasme des Vendéens, et lenr rendait ainsi 
son imposture tres-utile. lIs n'avaient pas en
core choisi un géuéralissime; rnais chaque 
chef commandait les paysans de son quartier, 
el il était;convenll qu'ils se coucerteraient en
tre eux dans toutes leurs opérations. Ce:&chefs 
avaient fait une. proclaroíltion au. nom de 
L~uis XVII e~ dn eorote de "Pro~eI;l~e, régent 
~Iuroyauroe en la minorité du jeune prince, 
el ils s'appelaient commandants des armées 
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royales el catholiques. lis projeterent d'abord 
d'occnper la ligne de la Loire, et de s'avan
cer sur Doné et Sallmllr. J~'entreprise était 
hardie, mais faciJe en l' état des choses. Le 7 
ils entre/"ent ú Doné, el arl'iverent le 9 de
vant Saumur. Des que leur marche fut con
nue, le gélléral Salomon, qni était a Thouars 
ave e trois mille hommes de bonnes troupes, 
re~ut l'ordre de marcher sur leurs <krrieres. 
Salomon obéit, mais les trouva trop en force; 
il n'aurait pu essayer de les entamer sans se 
faire écraser; il revinta Thouars, et de Thouars 
a Niort. Les troupes de Saumur avaÍent pri~ 
position aux enviroDs de la· ville , sur té che
rnin de Fontevrault, clans les retranchements 
de Nantilly, et sur les halltellrs de Bournan. 
l..es Vendéens s'approchent, attaqllent la co
IOI;me de Berthier, sont repoussés par une 
artillerie bien dirigée, lllais reviennent en force; 
et font pIier Berthier, qui est blessé. Les gen
darmes a pied, deux bataillons cl'Orléans et 
les cuirassiers résistent encore; mais ceux-ci 
perdent leur coIonel; alors la défaite cóm
mence, et tons sont ramenés dan s la place, 
ou \es Vendéens pénetrenta Ieur' suite. 11 res
tait encore en dehors le général Coustard, 
commandant les bataillolls pos tés sur les hau
tenrs de Bournan. II se voít séparé des troupes 

4· 
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républicaines, qui avaient été refoulées dans 
Saumur, et forme la résolution hardie d'y 
rentrer, en prenant les Vendéens par derriere. 
Il fallait traverser un pont ou les vainqueurs 
.venaient de placer une batterie. Le brave 
Coustard ordonne a un corps de cuirassiers 
qu'il avait ases ordres, de charger sur la batte
rie. - Oú nous envoyez-vons? disent ceux-ci.
A la mort, répond Constard; le salut de la répu
blique l;exige.- Les cuirassiers s'élancent, mais 
les bataillons d'Orléans se débandent, et aban
donnent le 'général et les cuirassiers qui char
gent la batterie. La lacheté des lI11S rend inutile 
l'héroisme des autres, el <;:oustard, ne pouvant 
rentl'er dans Saumur, se retire a Angers. 

Saumur fut occupé le 9 juin, et le lendemain 
le chatean se rendit. Les Vendéens étant mat· 
tres du cours de la Loire, pouvaient marcQ.er 
OH sur N antes, ou sur la Fleche, le Mans et 
Paris. La terreur les précédait, et tout devait 
céder devant enx. Pendant ce temps, Biron 
était dans la Basse-V endée, ou il croyait, en 
s'occupant des cotes, parer aux dangers les 
plus réels et les plus gl'aves. 

Tous les périls nous mena~aient a la fois. Les 
coalisés faisant les siéges de Valenciennes, de 
Condé, de Mayence, étaient a la veille de pren
dre ceil places, boulevarts oe nos frontieres. 
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J.es Vosges en mouvement, le Jura révolté, ou
vraient l'acces le plus facile a l'invasion du coté 
rlu Rhin. L'armée d'Italie, repoussée par les 
Piémontais, avait a dos la révolte du Midi et 
les escadres anglaises.Les Espagnols, en pré
sence du camp franc;ais sous Perpignan, mena
({aient de l'enlever par une attaque , et de se 
rendre mahres du Roussillon. Les révoltés de 
la Lozere étaient prets a donner la main aux 
Vendéens le long de la Loire, et c'était le pmjet 
de l'auteur de ceUe révolte. Les Vendéells, mal
tres de Saumur et dn cours de la Loire, n'a
vaieut qu'a vouloir, et possédaient tous les 
moyens d'exécuter les plus hardies tentatives 
sur l'intérieur. Enfin les fédéralistes, marchant 
de Caen, de Bordeaux et de Marseille, se 
disposaient a soulever la France sur leurs pas. 

N otre situation, dans le mois de juillet 1793, 
était d'autant plus désespérante, qu'il y avait 
sur tous les points un coup mortel a porter a la 
France. Les coalísés du Nord, en négligeaut les 
places fortes, n'avaient qu'a marcher sur París, 
et ils auraient rejeté la convention sur la Loire, 
ou elle aurait été re<;ue par les Vendéens. Les 
Autrichiens et les Piémontais pouvaient exécu
ter une invasion par les Alpes-Marítimes, anéan
tir notre armée et remonter tont le Midi en 
vainqueurs. Les Espagnols étaient en positior~ 
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de s'avancer par Bayonne et d'aller joindre la 
Vendée, ou bien, s'ils préféraient le Roussillon, 
de lIlarcher hardiment vers la Lozere, peu dis
tante ele la froIltiere, et ele lIlettre le Midi en 
fell. Ellfin les Anglais, itu liel! de cl'Oiser daos 
la Méditerrallée, avaiellt le mOyt'n de débar
qller des trollpes dalls la Vendée, el de les 
cónduire de Saumur a Paris. 

l\Iais les ennemis extérieurs et iotérieurs de 
la convention n'avaient point ce qui assure la 
victoire daos une guerre de révolntion. Les 
coalisés agissaient saus union, et, sons les ap
paren ces d'une guerre sainte, cachaient les 
vues les plus personllelles. Les Antrichieos 
vonlaieot Valenciennes; le roi de Prusse, 
Mayence; les Anglais, Dunkerque; les Pié
montais aspiraient a recouvrer Chambéry et 
Nice ; les Espagnols, les moins intéressés de 
tons, songeaient néanmoins quelque peu au 
Ronssillon; les Anglais enfin pensaient plutot 
a couvrir la Méditerranée de leurs fIottes, 
et a y gagner qnelque port, que de porter 
d'utiles secours dans la Velldée. Outre cet 
égoÍslIle universel qui emptkhait les coalisés 
d'étendre Ieur vue an-deIa de Ieur utilité im
médiate. ils étaient ton s méthodiques et timi
des a la guerre, et défendaient avec la vjcille 
l'outine militaire les vieilles routines poIitiques 
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pour lesquelles ils s'étaierit armés. Quant aux 
Vendéens, insnrgés enhommes simples contre 
le génie de la révolution, ils combáttaient en 

'1 
tirailleurs braves, mais hornés. Les fédéra-
listes répandus sur tOllt le sol de la France, 
ayant a s'entendre a de grandes distances pour 
concerter leurs opérations, ne se soulevant 
qu'avec timidité contre l'alltorité centrale, et 
n'étant anímés que de passions médiocres, ne 
pouvaient agir qu'avec in certitud e et lentcur. 
D'ailleurs ils se faisaient un reproche secret, 
celui de compromettre leur patrie par une 
diversion coupahle. Ils comm~Il(;aient a sentir 
qll'il était criminel de discuter s'Íl faUait etre 
révolutionnaire comme Pétioo et Vergnillud, 
ou comme :Robespierre et Danton, dans un 
moment 00 toute 1'Enrope fondait sur nOllS; 
et ils s'apercevaient que dans de teIles circons
tances, iI n'y avait qu'une honne maniere de 
l'etre, c'est-a-dire la plus énergique. Déja en 
effet tontes les factions, surgissant -autonr 
d'eux, les avertissaient de leur faLlte.Ce n'é
taient pas seulement les cOllstituallts, c'étaieiít 
les agents de l'ancienne cour, les sectatelirs de 
l'ancien clergé, toas les partisaM,éh '1m mdt, 
du pouvoir absolú, qui se levaiént a la fois, et 
iI devenait évident pour eux que toure opposi
tion a la révo\l1tion tournait au profit des én-
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nemis de toute liberté et de toute nationalité. 
TeIles étaient les causes qui rendaient les 

coalisés si malhabiles et si tiroides, les Ven
déens si hornés, les fédéralístes ~i incertains, 
et qui devaient assurer le triorophe de la con
vention sur les révoltes intérieures et sur 
l'Europe. Les montagnards, animés seuls d'une 
passion forte, d'une pensée unique, le salut 
de la révolution, éprouvant cette exaltation 
d'esprit qui découvre les moyens les plus neufs 
et les plus hardis, qui De les croit jamais ni 
trop hasardeux, ni trop cOUteux, s'ils sont sa
lutaires, devaient déconcerter, par une défense 
imprévue et sublime, des ennemis lents, rou
tiniers, décousus, et étollffer des factiolls qlli 
voulaient de l'ancien régime a tous les degrés, 
de la révolution a tous les degrés, et qui n'a
vaient ni accord, ni but déterminé. 

La convention, au milieu des circonstances 
extraordinaires ou elle était placée, n'éprouva 
pas un seul instant de trouble. Pendant que 
des places fortes ou des camps retranchés ar
retaient un moment les ennemis sur les difré
rentes frolltieres, le comité de salut public 
travaillait jour et nnita réorganiser les armé es , 
a les compléter au moyen de la levée de trois 
cent mille hommes décrétée en mars, a en
voyer des instructions aux généraux, a d¿pe-

, 
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cher des fonds et des munitions. Il parlemen
tait avec toutes les administrations locales qui 
voulaient retenir, au profit de la cause fédé
r~liste, les approvisionnements destinés aux 
armées, et parvenait a les faire désister par la 
grande considération du salut public. 

Pendant que ces moyens étaient employés 
a l'égard de l'ennemi du dehors, la convention 
n'en prenait pas de moins efficaces a l'égard 
de l'ennemi dn dedans. La meilleure reS80urce 
contre un adversaire qui doute de ses droits et 
de ses forces, c'est de ne pas douter des siens. 
e'est ainsi que se conduisit la convention. On 
a déja vu les décrets énergiques qu'elle avait 
ren'dus au premier mouvement de révolte. 
Ileaucoup de villes n'ayant pas voulu céder, 
J'idée ne lui "int pas un instant de transiger 
avec celIes dont les actes prenaient le carac
tere décidé de la rébellion. Les Lyonnais ayant 
refusé d'obéir, et de renvoyer a Paris les pa
trio tes incarcérés, elle ordonna a ses commis
saires pres l'armée des Alpes d'employer la 
force, sans s'inquiéter ni des difficultés, ni 
des périls que ces commissaires couraient a 
Grenoble, 00. ils ~~ajent les Piémontais en face, 
et tous les révoltés de l'Isere et du Hhone sur 
leurs derrieres. Elle leur prescrivit de faire 
rentrer MarseiUe dans le devoir. Ene ne laissa 
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que trois jours a tOlltes les administrations 
pour rétracter leurs arretés équivoques, et 
cnfin elle envoya a Vernon quelques gendar
mes et quelques mille citoyens de Paris, pour 
soumettre sur-Ie-champ les illsurgés du Cal
vados, les plus rapprochés de la capitale. . 

La grande ressource de la constitution ne fut 
pas négligée, et huit jours suffirent pour ache
ver cet ouvrage, qui était plutot un moyen de 
ralliement qu'un véritable plan de législation. 
Hérault de Séchelles en avait été le rédacteur. 
D'apres ce projet, tout Fran(,;ais agé de vingt
un ans était citoyen, et pouvait exercer ses 
droits politiques, sans aucune condition de 
fortune ni de propriété. Les citoyens réunls 
nommaient un député par cinquante mille 
ames. Les députés, composant une seule as
semblée, ne pouvaient siéger qu'un ano lis 
faisaient des d~crets pour tout ce qui concer
nait les besoins pressants de l'état, et ces dé
crets étaient exécutoires sur-le-champ. Ils ül.i
saient des loís pour tout ce qui concernait les 
matieres d'un intéret général et moins ur
gent, et ces loís n'étaient sanctionnées que 
lorsque, dans un délai domlé, les assemblées 
primaíres n'avaiellt pas réc1amé. Le premier 
jour de ma.í, les assemblées primaires se for
Jnaientde droit et sans convocation, pon!' renoll· 
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veler la députation. Les assemblées primaires 
pouvaient demander des eonventions ponr mo
difier l'aete eonstitutionnel. Le pouvoir exé
cutif était cOllfié a vingt - qllatre memhres 
nommés par des électeurs, et c'était la sellle 
élection médiate Les assemblées primaires 
nommaient les électeurs, ces électeurs nom
maient des candidats, et le corps législatif ré
duisait par élimination les candidats a vingt
quatre. Ces vingt-qnatre membres du conseil 
choisissaicllt les généraux, les ministres, les 
agents de tOllte espece, et les prenaient hors 
de leur sein. lis devaient les diriger, les SUl'· 

veiUer; et ils étaient eontinuellement respon~ 
sables. Le conseil exécutif se renouvelait tous. 
les ans par moitié. Enfin, eette constitlltion si 
courte, si démocratique, ou le gouvernement 
se réduisait a un simple commissariat tempo
raire, respectait cependant un seul vestige de 

. l'ancien régime, les communes, et n'en chan
geait ni la circonscription ni les attributÍons. 
L'énergie dont elles avaient fait preuve Ieur 
avait val u d' etre conservées sur eette table rase, 
ou ne subsistait pas une seute trace du passé. 
Presque sans discussion, et en huit jours, cette 
cOllstitution fut adoptée"', et a l'instant ou l'en-

* Elle fut décrétée le 24 juin. Le projet avait été pré
senté le ID. 
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semble en fut voté,le canon retentitdans Paris, 
et des cris d'allégresse s'éleverent de toutes 
parts. Elle fut imprimée a des miUiers d'exem
plaires, pour .etre envoyée a tonte la France. 
Elle n'essuya qu'une seule contradiction, ce 
fut de la part de quelques.uns des agitateurs 
qui avaient puéparé le 31 maL 

On se souvientdujeune Varlet, pérorant sur 
les places publiques; dujeune Lyonnais Leclerc, 
si violent dan s ses c1iscours aux Jacobins, et 
suspect meme a Marat par ses emportements; 
de ce Jacques Roux, si dur envers l'lnfortuné 
Louis XVI, qui voulait lui remettre SOIl testa
ment: tous ces hommes s'étaient signalés dan s 
la derniere insurrection , et avaient une grande 
influence au comité de l'Éveché et aux Corde
liers. Ils trouverent mauvais que la constitution 
ue renfermat rien contre les accapareurs; ils 
rédigerent une pétition , la firent signer dans 
les rues, et coururent soulever les cordeliers, 
en disant que" la constitution était incomplete, 
puisqu'elle ne contenait aucune disposition 
contre les plus grands eunemis du peuple. Le
gendre voulut en vain résister él ce mouve
ment; on le traita de modéré, et la pétitiOIi, 
adoptée par la société, fut présentée par elle 
a la conventíon. A eette nouvelle , tOllt~ la 
Moutagne fut illllignée. Robespicl"re, Collot-
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d'Herbois, s'emporterent, firent repousser la 
pétition, et se pendirent aux Jacobins pour 
montrer le danger de ees exagérations perfides , 
qui n~ tendaient, disaient-ils, qu'a égarer le 
peuple, et ne pouvaient ctre que l'ouvrage 
d'hommes payés par les ennemis de Ja répu
blique. ce La eOIlstitution la plus populaire qui 
ce aitjamais été, dit Robespierre, "ient de sortir 
« d'une assemblée jadis eontre-révolutionnaire, 
n mais purgée maintenant des hommes qui 
ce eontrariaient sa marche et mettaiellt obstacle 
ce a ses opérations. Aujourd'hui pure, eette as
e( semblée a produit le plus bel ouvrage, le 
« plus populaire qui ait jamais été donné aux 
a hommes; et u~ individu couvert du manteau 
ce du patriotisme, qui se vante d'aimer le peuple 
ce plus que nous , ameute des citoyens de tout 
.( état, et vent prouver qu'une eonstitution, 
(1( qlli doit rallier toute la Franee, ne lellr eon
e! vient pas! Défiez-volls de telles manreuvres, 
(e défiez-vous de ces ci-devant pretres eoalisés 
ce avec les Autrichiens! Prenez garde au nou
a veau masque dont les aristoerates vont se 
« couvrir! J'entrevois un nouveau crime dans 
« l'avenir, qui n'est peut-etre pas loin d'écla
(( ter; mai¡ nous le dévoilerons , et nons écra
t( serons les cnnemis dn penple sons quelque 
(( forme qu'i}s puissent se présenter. » Collot-
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d'Herbois parla aussi vivement que Robes
pierre; il soutint que les ennemis de la rf.publi
que voulaient pouvoir dire anx départements : 
e( rous voyez, París approuve le langage de 
ce Jacques Roux! 1) 

Desacclamations unanimes accueillirent les 
deaxorateurs. Les jacobins, qui se piquaient 
de réurúr la politique a la passion révolution
naire, la prudence a l'énergie, envoyerént une 
députation aux Cordeliers. Collot-d'Herbois en 
était l'orateur. J1 fut re<;u aux Cordeliers avec 
la considération qui était due a l'un des mem
bres les plus renommés des Jacobins et de la 
Montagne. On profes~a pom la société qui 
l'envoyait un respect profond. La pétition fut 
rétractée, Jacques Roux et Lec1erc furent ex
clus, Varlet n'obtint son pardon qu'en raison 
de son age, et Legendre ret;ut des excuses pour 
les paroles peu convenables qu'on 'lui aváit 
adressées dans la séance précédente. La consti
tution ainsi vellgée fut envo.yée a la France 
poux etl'e sanctionnée par toutes les assem
blées primaires. 

Ainsi la convention présentáit aux dép'arte
ments, d'une main' la constitution, de l'autre 
le décret qui ne leut donnait que 4:r01S jours 
¡>our se décider. La constittltioll justifiait la 
Montagne de tout projet d'nsurpation, four-
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nissait un prétexte de se rallier a une autorité 
justifiée; et le décret des trois jours ne donnait 
pas le temps .d'hésiter, et obligeait 11 préférer 
le partí de l'obéissance. 

Bt>aucollp oe départements en effet céderent, 
et d'amres persisterent dans leurs premieres 
démarches. Mais ceux-ci échangeant des adres
ses, s'envoyallt des députations, semblaient 
s'attendre les uns les autres pour agir. Les dis~ 
tances ne permettaient pas de correspondre ra
pidement et de former un ensemble. En outre, 
le défaut de génie révolutionnaire empechait 
detrouver les ressources nécessaires pourréus..: 
sil', Quelque bien dísposées que sOlent les 
mltsstl$, . eHes ne sont jamais pretes a tous les 
sa.crifices, si des hommes passionnés ne ies y 
obligeut paso Il aurait fallu des moyens violents 
pour soulever les bourgeois modérés des villes, 
pour les obliger a marcher, a contribue[1, a se 
h:lter. Mais les girondins, qui condamllaient 
tous ces moyens chez les montagnards, ne 
pouvaient les employer ellx-memes. Les né
gociants bordelais croyaient ,'lVoir beaucoup 
fait quand ils avaieut parlé aVflC un pell de 
vivaeité dans les sections, mais ils n'étaient pas 
sot'tios.de leurs IllUl'S. Les Marseillais, un peu 
plusprompts., avaient envoyé six mille hommes 
it A vigllOIl. maif> ils ne composaient pas eux-
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memes eette petite armée ; ils s'étaient faít 
remplaeer par des soldats payés. Les Lyonnais 
attendaient la jonetion des Proven<;aux et des 
Languedociens; les Normands paraíssaient un 
peu refroidis; les Bretons seuls ne s'étaient pas 
démentis, et avaient rempli eux - memes les 
cadres de leurs bataillons. 

On s'agitait beaucoup a Caen, centre prin
cipal de l'insurrectioll. C'étaient les colonnes 
parties de ce point quí devaient rencontrer les 
premü~res les troupes de la convention , et ce 
premier e,ngagemellt ne pouvait qu'avoir une 
grande importance. Les députés proscrits et 
assemblés autour de Wimpffen se plaignaient 
de ses lenteurs, et croyaient entrevoir en luí 
un royaliste. Wimpffen, pressé de toutes parts, 
ordonna enfin a Puisaye de porter, le 13 juillet, 
son avant-garde a Vernon, et annonc;;a qu'il 
aIlait marcher lui-meme avec tOlltes ses forces. 
Le 13, en effet, Puisaye s'avan<;a vers Paey, et 
rencontra les levées de Paris, aeeompagnées 
de quelques centaines de gendarmes. Ql1elql1es 
coups de fusils furent tirés de part et d'al1tre 
dans les bois. Le lendemain 14, les fédéralistes 
oecuperent Pacy et parurent avoir un léger 
avantage. Mais le jour suivant les troupes de 
la convention se montrerent avec du canon. 
A la premiere décharge, la terreur se répandit 
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dans les rangs des fédéralistes; ils se disperse
rent et s' enfuirent eonfusément a É-vreux. Les 
Bretons, plus ferllles, se retirerent avec moins 
de désordre, mais iIs furent entrainés dan s le 
mouvement rétrograde des autres. A eette nou'" 
veIIe, la consternation se 'répandit dans le Cal
vados, et ton tes les administrations eommen
cerent a se repentir de leurs imprudentes 
démarehes. Des qu'on apprit eette déroute a 
Caen, Wimpffen assembla les députés, leur 

. proposa de se retraneher dans eette ville, et 
d'y faire une résistanee opiniatre. Wimpffen, 
s'ouvrant ensuite davantage, leur dit qu'il ne 
voyait qu'un moyen de sOl1tenir ceHe lutte, 
e' était de se ménager un allié puissan t, et que \ 
s'ils voulaient, il leur en procurerait un; il 
leur laissa meme deviner qu'il s'agissait du ca
binet anglais. Il ajouta qu'il eroyait la répu
blique impossible, et qu'a s{;S yeux le retour 
a la monarchie ne serait pas un malheur. Les 
girondins repousserent avec foree toute offre 
de ce genre, et témoignerent la plus frauche 
indignation. Quelques - uns eornmencerent a 
sentir alors l'imprudenee de leur tentative, et 
le danger de lever un étendard queleonque, 
puisque toutes les faetions venaient s'y ralJier 
pour renverser la république. Ils ne perdirent 
eependant pas tont espoir, et songel'ellt a se 

~ 5 
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r'etirer a Bordeaux, ou quelques-uns eroyaient 
pouvoiJ' opéJ'er un mouvement ¡sineeremeut 
répuhlicain, et plus heureux que celui dll Cal
vados et de la Bl'etagne. Ils partirent done avec 
les hataiUons bretons qui retollrnaient chez 
eux, el projeteNnt d'aUer s'embarquer a Brest. 
Ils prirent l'habit de soldat, et se confondirent 
daus les rangs du bataillou du .Fínistere. lIs 
av~ieut besoin de se cacher depuis l'échec de 
Vernon , paree que toutes les administrations. 
e~pressées de se soumettre et de donller des 
preuves de zele a la convcntiou) auraicllt pn 
les faire l:\ .. reter.lIs parcoururent ainsi une 
partie de la Normandie et de la Bretagne au 
miljeu de dangers continuels et de souffrances 
affreuses, et vinrent se cacher allX environs 
de Brest, pour se remIre ensuite a Bordeaux. 
Barbaron,,", Pétion , Salles, Louvet, Meilhan , 
Guadet, Kervélégan, Gorsas, Girey - Dupl'é, 
collabol'!lteur de Brissot, Marchenna, jeune 
Espaguol qui était ven u chercher la liberté 
en Fr~ce, Riouffe, jeulle homme attaché par 
cnthousiasme aux girondins, composaicllt cette 
troupe d'illu!\tres fugitifs, poursuivis comme 
traitres a la patrie, quoique tont prets cepen
dant a donner leur vie ponr elle, et croyant 
rrlt~me encore la servir alors qu'ils la compro
mettaient par la ph¡s dangereusp diversion. 
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Dans la Bretagne, dans les départéltlents de 
l'Onest et d n bassin supérieur de la Loire, les 
administrations s'empresserent de se rétracter 
ponr éviter d'étre mises hors la loi. La consti" 
tntlon, trallsportée en tous lienx, était le pré. 
texte d'une soumission universelle. La conven
tian, disait-on, n'entendait ni s'éterniser, ui 
s'emparer dn pOllvoir, Pllisqu'elle donnait uut' 
constitlltion; cette constitution devait terminer 
hientot le regne des factions, et paraissait Con
tenir le gouvernement le plus sirnple qtt'on eút 
jamais "u. Pendant ce temps, les municipalit{·s 
montagnardes, les clubs jacobins, redoublaienl 
d'énergie, et les honnetes pattisans de la Gi
ronde cédaient elevant une révolution qu'ils 
n'llvaient pas assez de force pour combattre + 

et qu'ils n'auraient pas eu assez de force pour 
défendre. Des ce moment, Toulouse chercha a 
se justifier. Les Bordelais, plus prononcés, ne 
se soumirent pas formellement, mais iIs firent 
rentrer leur avant-garde, et cesserent d'annon
cer leur marche sur Paris. Deux autres événe
ments importants vinrent terminer les dangers 
de la convention (lans l'Onest et le Midi': ce 
fut la défense de Nantes, et la dispersion des 
rebeBes de la Lozere. 

On a Vll les Vendéens a Saumllr, maltres dn 
cours de la Loire, et pOllvant, s'ils avaient ap" 

:J. 
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précié leur position, faire sur Paris une tenta
tive qui eut peut-etre réussi, car la Fleche et 
le Mans étaient sans aucun moyen de résis
tance. Le jeune Bonchamps, qui portait selll 
ses vues al) - deJa de la Vendée, 311rait vouln 
qu'on tit une incursion en Bretagne, pOllr se 
donner un port sur l'Océan, et marcher en
suite sur Paris. Majs il ll'y avait pas assez de 
génie chez ses compagnons d'armes pour qu'il 
fUt compris. La véritable capitale sur laquellf' 
il faUait marcher, selon eux, c'était Nantes: ni 
leur esprit ni leurs vreux n'allaient au-dela. I! 
y avait cependant plusieurs raisons d'en agil' 
ainsi; car Nantes ouvrait les communications 
avec la mer, assurait ]a possession de tout le 
pays, et rien n'empechait les Vendéens, apres 
la prise de cette vi!le, de ten ter des projets 
plus hardis : d'ailleurs, ils n'arrachaient pas 
]ellrs soldats de chez eux, considération im
portante avec des paysans qui ne voulaient ja
mais perdre lenr clocher de vue. Charette, 
maitre de la Basse-Vendée, apres avoir fait une 
fausse démonstration sur les Sables, s'était em
paré de Machecoul, et se trouvait aux portes 
de Nantes. n ne s'était jamais concerté avec 
les chefs de la Haute-Vendée, mais il offrait 
cetle fois de s'entcndre avec eux. Il promettait 
d'·attaquer Nantes par la rive gauche, tandis 
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que la grande armée l'attaquerait par la rive 
droite, et iI semblait difficile de ne pas réussir 
avec un tel conconrs de moyens. 

Les Vendéells évacuercnt donc Saumllr, des
cendirent vers Angers, et se disposerent a mar
cher d'Angers sur Nantes, en filant le long de 
la rive droite de la Loire. Leur armée était fort 
Jiminnée, paree que heaucoup de paysans ne 
voulaient pas s'engager dans une expédition 
aussi longue; cependant elle se composait en
core de trente mille hornmes a peu preso Ils 
1l0mmerent un généralissime, et firent choix 
du voiturier Cathelillean, pour flatter les pay
sans et se les attacher davantage. M. de Les
cure, blessé, dut rester .dans l'intérieur dLl pays 
pour faire de nouveaux rassemblements, ponr 
tenir les troupes de Niort en échec, et empe
cher que le siége de Nantes ne flit troublé. 

Pendant ee temps, la commissioll des repré
sentants séant a Tours demandait des seconrs 
a tout le monde, et pressait Bil'On, qui visitait 
la cote, de se pOl'ter en toute hate sur les der
rieres des Vendéells. N e se contentallt meme 
pas de rappeler Biron, elle ordonnait des mou
vements en son absence, et faisait marcher ven; 
Nantes toutes les troupes qu'on avait pu ré
unir.a Saumur. Biron répondit aussitot anx ins
tances de Jacommission. n consentait, disait-il, 
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au mouvement exécuté salls ses ordres, mais 
il étaít obligé de garder les Sables et La Ro
chelle, vilJes plus importantes a ses yeux que 
Nantes; les batailIons de la Gironde, les meil
lems de l'armée, allaienlle quitter, et il fallait 
qu'il les rempla(,;3.t; iI lui était impossible de 
mouvoir son armée salls la voir se débander et 
se livrer au piHage, tant elle était indiscipli
née; il pOllvait done tout au plus en détacher 
trois mille hommes organisés, et iI y aurait de 
la folie, ajoutait-iI, a marcher sur Saumur, et 
a s~enfoncer dans le pays avec des forces si peu 
considérables. Riron écrivit en meme temps au 
comité de 8alut public qu'il donnait sa démis
sion, puisque les représentants voulaient ainsi 
s'arroger le commandemellt. Le comité lui ré
pondit qu'il avait toute raisan, que les rerré
sentants pouvaient conseiller ou.proposer cer
taines opérations, mais ne devaient pas les 
ordonner, et que c'était a. lui seul a prendre 
les mesures qu'il croirait convenables pour con
server Nantes, La Rochelle et Niort. Hiron n' en 
tit pasmoins tons ses efforts pour se compo
ser une petite a\'mée plus mobile, et avec la
quelle il put aUer au seCOUFS de la ville assiégée. 

Les Vendéells, dans cet intervalle , quitterent 
Angers le 27, et se trouverent le 28 en vue de 
~antes. lis firent une sommation mena~rnte 
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q ui ne fut pas meme écoutée, et se prépareren t 
a l'attaqúe. Elle de.áit avoil' líen sur les deux 
rives le ~9, a deux henres du matin. Canc1aux 
n'av811, pour garder uO espace immense, Mupé 
par plusiellrs bras de la Loire, que cinq mille 
hommes de trollpes réglées, el a pen pres au
tant de gardes nationales. Il fit les meillellres 
dispositjons, et communiqua le plus grand cou
rage a la garnisolJ. Le 29, Charette attaqua, a 
l'heure convenue, du coté de~ p01Jts; ~ais Ca
thelineau, qui agissait par la rive droite, et 
avait la partie la plus dífficile de l'eI11reprise, 
fut arre té par le poste de Nort, ou qtie)qtJes 
cents hommes firent la résistAtWé' .13 phIJS hé
roique. L'attaque retardé e (h'l c~ úbtéen deV'Ínt 
plus difficile. Cependant les Veodéens se ré
pandirent derriere les haíes el les jal'dins, el 

seneren! la viHe de tres-preso Candanx, géné
ral en chef, et Beysser, commandant de la place, 
maintintent partout les troupes républicaines. 
De son coté, Cathelineau redoubla d'effol"'ts; 
déjit il s'était fort avancé dans un fa.1!Jlbo'6llg, 
lofsqu'uDe halle vint le frapper mt1rlen~b'. 
Ses soldats se refÍrerent consternéseli fcHllpm-
t1:f.M sur leurs épaules.De5~ce' m0fuent, 1'atra
que se ralentit. Apres dix-htloÍ·theúit€S de com
l)at, les V énd~ se disperserent, et la place 
fot sauvée. 
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Tout le monde dans ecHe journée avait faít 
son devoir. La garde nationale avait rivalisé 
avec les trollpes de ligne, et le maire lui-meme 
re<tut une blessnre. Le lendemain, les Vendéens 
se jeterent dans des barques, et rentrerent dans 
l'intérieur du pays. Des ce moment, l'occasion 
des grandes elltreprises fut perdue pour eux; 
i1s ne devaient plus aspirer a exécuter rien d'im
p.ortant, el pouvaient espérer toul au plus. d'oc
cuper leur propre pays. Dans ce moment, Bi
ron, s~ halant de secou,rir Nantes, arrivait a 
Angers avec ce qu'il avait pu réunir de troupes, 
et Westermann se rendait dans la, Vendée avec 
sa légion, germaniqlle. 

Nantes était a peine délivrée, que l'adminis
tratíon! toute disposée en faveur des gíron
dins! voulut se réunir aux insurgés, du Calva
nos. Elle rendit en effet un arreté hostile contre 
la convention. Canclaux s'y opposa, de toutes 
ses forees, et réus,sit a ram,ener les N a,ntai8 a 
l'ordre. 

Les dangers les plus grans étaieHt done 
surmontéS,de ce coté. Un événement non moins 
important se passait dans la Lozere; e'était la 
soumission de trente mille révoltés, qui au
raient pu commulliqller avec les Vendéens, 00 

avec les Espagnol,s par le ROllssillon. 
Par une circonst~nce eles plus hellreuses, l,e. 
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député Fabl'e, envoyé a l'armée des Pyrénées
Orientales, se trouvait sur les lieux au moment 
de la révolte; il Y déploya l'énergie qui plus 
tard luí fit chercher et frou ver la mort aux 
Pyrénées. n s'empara des administrations, mit 
la population entiere sous les armes, appela a 
lui toutes les forces des environs en gendar
merie et troupes réglées; il souleva le Cantal, 
la Haute-Loire, le Puy-de-Dome, et les révoltés 
frappés, des le premier mom~nt, poursuivis 
de toutes parts, furellt dispersés, rejetés oans 
les bois, etleur chef, l'ex-constituant Charrier, 
tomba lui-meme au pouvoir des vainqueurs. 
On acquit, par ses papiers , la preuve que son 
projet était lié a la grande cODspiration décou
verte six mois auparavant en Bretagne, et dont 
le chef, La Rouarie, était mort san s pouvoir 
réaliser ses projets. Dans les montagnes du 
Centre et du Midi, la tranquillité était done 
assurée, les derrieres de l'armée des Pyrénées 
étaient garantís, et la vallée du Rhone n'avait 
plus l'un de ses flancs couvert par des monta
gnes insurgées. 

Dne victoíre inattendue sur l\is Espagnols 
dans 1"e RoussilLon aehevait d'assurer la soumis-. 
sion du Midi. On les. a vus, apres leur premiere 
marche dans les vallées du Tech et oe la Tet, 
rétrograder pour prendre Bellegarde et lefA 
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Bains, et revenir ensuite se placer devant le 
camp fran~ais. Apres l'avoir long-temps obser
vé , iJs l'attaquerent le 17 juillet. Les Fran~ais 
avaient a peine douze mille jeulles soldats : les 
Espagnols au contraire comptaient quiJlze ou 
seize mille hommes parfaitement aguerrís. Ri
cardos, dan!\ l'intention de nous envelopper, 
avaít trop divisé son attaque. Nos jeunes vo
lontaires, soutenus par le général Barhantane 
et le brave Dagobert, tenaient ferme dans letll"s 
retranchements, et apres des efforls inouIs, 
les Espagnols parurent décidés a se retirer. 
Dagobert, qui attclldait ce moment, se préci
pite su!" eux , mai~ un de ses bataillons se dé
bande tout -a -cou p, et se laisse ramener en 
désordre. Heureusement a cette vue, Deflers, 
Barbantane, viennent au secoursdeDagohert, 
et tous s'élancent avec tant de violence, que 
l'ennemi est culbuté 3U Join. Ce combat du 
17 j uillet releva le conrage de nos soldats, et, 
SUlvant le témoignage d'nn historien, produi
sjr aux Pyrénées l'effel que VaJmy avait produit 
dans la Champagne l'année précédente. 

Du coté des Alpes ~ Duoois - Graneé, placé 
entre la Savoie mécontente, la Suisse incer
taine, Gl'cnoble et Lyon révolté~, se concluisait 
avec autant de force que de bonheur. Tandis 
que les autorités sectionnaires pretaient devant 
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lui le serment fédéraliste, il faisait preter le 
serment opposé au club eta son armée, et at
tendait le premier mouvement favorable pour 
agir. Ayant saisi en effet la correspondance des 
autorités, il Y trouva la preuve ql1'elles cher
chaient a se coaliser avec Lyon; alors il les 
dénon<,;a au peuple de Grenoble comme vou
lant amener la dissolution de la république par 
une guerre civile, et profitant J'un moment de 
chaleur, il les tit destitLler, et rendít tous les 
pouvoirs a l'ancienne municipalité. Des ce mo
ment, tranquille sur Grenoble, il s'occupa de 
réorganiser l'armée des Alpes, afin de conser
ver la Savoie et de faire exécuter les décrets 
de la conventioll tontre Lyon et Marseille. n 
changea tous les états-majors, rétablit l'ordre 
dans ses bataiHons, incorpora les recrues pro
veDant de la Ievée des trois cent mille hommes; 
et quoique les départements de la Lozere, de 
la Haute-Loire, eussent employé leur contin
gent a étouffer la révolte de leurs montagnes, 
iI lacha d'y snppléer par des réquisitions. Apres 
ces premiers soins, il fit partir le général 
Carteaux avec quelques mille hommes d'infan
terie, et avec la légion levéc en Savoie SOU& 

le noro de légion des Allobroges, pour se reu
dre a Valence, y occllper le cours du "Rhóne, 
et empecher la jonction des Marseillais avec 
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les Lyollnais. Carteaux, partí dans les pl'emier'$ 
jours de juillet, se porta rapidement sur Va
lence, et de Valence sur le Saiut-Esprit, ou il 
enleva le corps des Nimois, dispersa les uns, 
s'incorporales autres, el s'assura les deux rives 
dn Rhóne. Il se jeta imrnédiatement apres sur 
A vignon, ou les MarseiUais s' étaient établis 
quelque temps auparavant. 

Tundis que ces événements se passaient a Gre
noble, Lyon affectant toujours la plus grande 
fidélité a la république, promettant de main
tenir son unité, son lizdivisibilité, n'obéissait 
pourtant pas au décret de la conventioll , qui 
évoquait an tribunal révolutiollIlaire de Paris 
les procédures intentées cqntre divers patriotes. 
Sa commission et son état - major se remplis
saient de royalistes cachés. Rambaud, prési
dent de la commission, Précy, commandant 
de la force départementale, étaient secretement 
dévoués a la cause de l'émigration. Égarés par 
de dangereuses suggestions, les malheureux 
Lyounais allaient se compromettre avec la con
vention, qui, désormais obéie et victorieuse, 
devait faire tomber sur la derniere ville restée 
en révolte toul le chtuiment réservé au fédé
ralisme vaincu. En attendant, ils s'armaient a 
Saint.Étienlle, réuuissaient des désert.eurs de 
toute especc ; mais cherchallt toujours a ue pas 
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se montrer en révolte ouverte, i1s laissaient 
passer les convois destinés aux frontieres, et 
ordonnaient l'élargissement des députés Noel
Pointe, Santeyra et Lesterpt-Beauvais, arretés 
par les communes environnantes. 

l,e Jura était un peu calmé; les representants 
Bassal et Garniel'. qu'on y a VllS avec qllinze 
cents hommes enveloppés par quinze mi1le, 
avaient éloigné lcurs forces trop insuffisantes, 
et taché de négocier. Ils réussirent, et les ad
ministrations révoltées leur avaient promis de 
mettre fin a ce mouvement par l'acceptation 
de la constitution. 

Pres de deux mois s'étaient écoulés depuis 
le 2. juin ( car on touchait a la fin de juillet ); 
ValeucÍennes et Mayence étaient toujours me
nacées; mais la Normanclie , la Bretagne et pres
que tons les départements de rOnest étaient 
rentrés son s l'obéissance. Nantes venait l)'etre 
délivrée des Veudéens, les Boroelais n'osaient 
pas sortír de leurs murs, la Lozere était sou
mise; les Pyréllées se tronvaieJlt garanties potlr 
le moment, Grenoble était pacifié, Marseille 
était isolée de Lyon par les succes de Carteaux, 
el Lyon, quoique refusant d' obéir allX décrets, 
n'osait cependant pas déclarer la guerreo L'au
torité oe la convention était donc' a peu pres 
rét;.¡blie d;.¡ns l'intéricur. D'une part, la len-
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teur des férléralistes, leur défaut tI'ensemble, 
leurs demi-moyens; de l'antrc, l'énergie de la 
convention, l'nnité de sa puissauce, sa posi
lion centrale, son habitude du commande
ment, sa politique tour-a-tour habiJe et forte, 
avaient décidé le triomphe de la Montagne SUJ' 

ce dernier effort des girondins. AppJaudissons
nous de ce résultat, car dan s un moment ou 
la }<'rance était attaquée de toutes parts, le plus 
digne de cornrnander c'était le plus fort. Les 
fédéraJistes vaincus se conclarnnaient par Jeurs 
propres paroles: Les homH~tes gens, disaiellt
ils, n'ont jarnais su avoir de l'énergie. 

Mais, tandis que les fédéralistes Sllccom
Laient de tous cotés, un dernier accident allait 
exciter contre eux les plus grandes fureurs. 

A cette époque vÍvait dans le Calvados une 
jeune filIe, agée de vingt-cinq ans, réunissant 
a une grande beauté un caractere ferme el in
dépendant. Elle se nommait Charlotte Corday 
d'Armans. Ses mamrs étaient pures, mais son 
esprit était actif et inquieto Elle avait quitté la 
maison paternelle pour aller vivl'e avec plus de 
liberté chez une de ses amies a Caen. Son pere 
Hvait autrefois, par quelques écrits, réclamé 
les priviléges de sa province, a l'époque oú la 
Franee était réduite encore a réclamer des 
priviléges ele villes et d~ provinces. VI jeune 
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Corclay s'était enflammée ponr la cause de la 
révolution, comme beaucoup de femmes de 
son temps, et, de meme que madame Roland, 
elle était enivrée de !'idée d'une républiqlle 
sOllmise aux lois et féconde en vertus. Les gi
rondills lui paraissaient vouloir réaliser son 
reve; l~ montagnards semblaient seuls yap
porte/' des obstacles; et, a la nouvelle du 31 
maí, elle résolut de venger ses orateurs chérÍs. 
La guerre dll Calvados commem;ait; elle cmt 
que la mort dll chef des anarchistes, concou
rant avec l'insurrectioll des départements, as
sllrel'ait la victoire (le ces derniers; elle résolut 
done de -faire un granel acte de dévouemeI~ t , 
et de consacrer a sa patrie une vie dont un 
époux, des enfants, une famille, ne faisaient 
ni l'occupation ni le channe. Elle trompa son 
pere, et lui écrivit que les troublcs de la France 
elevenant tous les jours plus effrayants, elle 
allait chercher le calme et la sécurité en An
gleterre. Tout en écrivant cela, elle s'achemi
nait vers Paris. A vant son départ, elle voulut 
voir el Caen les députes, objet de son enthou
siasme et de son dévouement. Pour parvenir 
jusqu'a eux, elle imagina un prétexte, et de
manda a Barbaroux une lettre de J'ecomman
dation aupres du ministre de l'intérieur, ayant, 
disait - (~lIe, des papiers a réclamer pour une 
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amie, aneienne chanoinesse. Barbaroux luí en 
donna une pour le député Duperret, ami de 
Garat. Ses collegues, qui la virent eomme luí, 
et eomme luí l'entendirent exprimer sa haine 
eontre les montagnards, et son enthousiasme 
pour une république pure el réguliere, furent 
frappés de sa beauté et touchés de ses sen ti
ments. Tous ignoraient ses projets. 

Arrivée a Paris, Charlotte Corday songea 11 
choisir sa victime. Danton etRobespierre étaient 
assez célebres dans la Montagne pour mériter 
ses coups, mais Marat était eelui qui avait paru 
le plus effrayant aux provinees, et qll'on re
gardait comme le chef oes anarchistes. Elle 
voulait o'abord frapper Marat au falte meme 
de la Montagne et al! milieu de ses amis, maÍs 
elle ne le pouvait plus, cal' Marat se trouvait 
dans' un état qui l'empechait de siéger 11 la 
convention. On se rapBelle sans doute qu'iI 
s'était suspenou vololltairement pendantquinze 
jours; mais, voyant que le proces des giron
dins ne pouvait etre vidé encore, il mit fin 11 
cette ridicule comédie, et repartlt a sa place. 
Bientot une de ces mala die s inflammatoires 
qui, dans les révollltions, terminent ces exis
tences orageuses que ne termine pas l'écha
faud, l' obligea á se retirer et 11 rentrer dans 
sa demeure. La, rien /le pOllvait calmer sa cIpo 
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vorante activité; iI passait une partie du jour 
dans son bain, entouré de plumes et de papier, 
écrivant sans cesse, rédigeant son journal, 
adressant des Iettres a la convention, et se 
plaignant de ce qn'on ne Ieur donnait pas as
sez d'attention. Il en éerivit une derniere, di
sant que, si on ne la lisait pas, il a1lalt se faire 
transporter malade a la tribune, et la lire lui
meme. Dans eette lettre, il dénon~ait deux gé
néraux, Custine et Bimn. « Custine, disait
il, transporté dn Rhin au N ord, y faisait comme 
Dumouriez, il médisait des anarchistes, il com
posait ses états-majors a sa fantaisié, armait 
certains bataillons, désarmait certains autres, 
et les distribuait conformément a ses pIans, qUl, 
sans dOllte, étaient ceux d'un conspirateur. » 

(On se souvient que Custine profitait du siége 
de Valcnciennes pour réorganiser I'armée dn 
Nord au camp de César.) «Quant a Biron, 
c'était un aneien valet rle cour; iI affectait une 
grande crainte des Anglais pour se tenir dans 
la Basse .. Vendée, et laisser a l'ennemi la pos
session de la Vendée supérieure. Évidemment 
iI n'attendait qn'nne descente, pour lui-meme 
se réunil' aux Anglais et Ieur livrer notre ar
mée. La guerre de la Vendée aurait dü etre déja 
fip.ie. Un homme judicieux, apres avoir vu les 
Vendéens se haUre une fois, devait trouver le 

v. G 
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moyen de les détruire. Pour lui, qui possé

dait aussi la science militaire, il avait imaginé 

une manreuvre infaillible, et si son état de santé 

n'avait pa-s été aussi mauvais, il se serait fait 

transportér sur les bords de la Loire pour met

tre lui-meme ce plan a exécution. Custine et 

Biron étaient les deux Dumouriez du moment; 

et, apres les avoir arretés, il fallait prendre 

une derniere mesure qui répomlrait a toutes 

les calomnies, et engagerait tous les députés 

sans retour dans la révolution, c'était de met

tre a mort les Bourbons prisonniers, et de 

mettre a prix la tete des Bourbons fugitifs. De 

cette maniere, on n' aeeuserait plus les uns de des

tiner Orléans au trone, et on empecherait les au

tres de faire leur paix avec la famille des Capet.» 

C'était toujours, comme on le voÍt, la meme 

vanité, la meme fureur, et la meme prompti

tude a devancer les eraintes populaires. Custine 

et Biron, en effet, allaient devenir les deux 

objets de la fureur générale, et e'était Marat 

qui, malade et mourant, avait encore eu l'hon

neur de l'initiative. 

Charlotte Corday, pour l'atteindre, était 

done obligée d'aller le chercher chez lui. D'a

bord elle remil la lettre qu'elle avait pour Du

perret, remplit sa eommission aupres du mi

nistre de l'intérieur, et se prépara a consommer 
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son projet. Elle demanda a un cocher de fiacre 
la demeure de Marat ,s'y rendít et fut refusée. 
Alors elle 'lui écrivit, et luí dit qu'arrivée dn 
Calvados, elle avait d'importantes choses a lui 
apprendre. C'était assez pour obtenir son intro
duction. Le 13 juillet, en effet, elle se présente 
ithuit heures du soir. La gouvernante de Marat, 
jeune femme de 27 ans, ave e laquelle iI vivait 
maritaIement, luí oppose que]ques difficuItés; 
Marat, quí était dans son bain, entend Char
lotte Corday, et ordollne qu'on l'introduise. 
Restée ·seule ave e lui, elle rapporte ce qu'elle 
a Vil a Caen, puis l'écoute, le considere avant 
de le frapper. Marat demande avecempresse
ment le nom des députés présents a Caen; elle 
les nomme, et lui, saisissant un crayon, se 
met it les écrire, en ajoutallt : (( C'est bien, ils 
¡ront tous a la guillotine. -A la guillotine! ..... 
reprend la jeune Corday indignée; alors eHe 
tire un couteau de son sein, frappe Marat 
sous le téton gauche, et enfonce le fer j usqu' au 
creur. -..1 moi! s'écrie-t-il, a moi, ma chere 
amie! - Sa gouvernante s'élance a ce cri; un 
commissionnaire qui ployait des journaux ac
court de son coté; tous deux trouvent Mar'at 
plollgé dans son sallg, et la jeullc Corday calme, 
sereine, immobile. Le commissÍonnaire la ren
verse d'nn coup de chaise, Ja gouvernante la 

6. 
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f()Ule aux pieds. Le tumulte attire du mOllde, 
et bientot tout le quartier est en rllmeur. La 
jeune Corday se releve, et brave avec dignité 
les outrages et les fureul's de ceux qui l'en
tourent. Des membres de la section, accourus 
a ce bruit, et fra ppés de sa beallté, de son 
courage, dll calme avec lequel elle avoue son 
actioIl, empechent qu' on ne la déchire, et la 
cOlldllisellt en prison, ou elle continue a tout 
confesser avec la meme assurance. 

Cet assassinat, comme celui de Lepelletier, 
causa une rllmeur extraordinaire. On répandit 
sur-Ie-champ que c'étaient les girondius qui 
avaient armé Charlotte Corday. On avait dít la 
meme chose ponr Lepelletier, et on le répé
lera dans toutes les occasions semblables. Une 
opinion opprimée se signale presque tOlljours 
par un coup de poignard; ce n'est qll'une ame 
plus exaspérée qui a con~u et exécuté l'acte, 
-un l'impute cependant a tous les partisans de 
la meme opinion, et on s'autorise ainsi a exer
'cer sur eux de nouvelles vengeances, et a faire 
un martyr. On était embarrassé de trouver des 
crimes aux députés détenus ; la révolte dépar
temen tale fournit un premier prétexte de les 
immoler, en les déc1arant· complices des dé
putés fugitifs; la mort de Marat servitde com
.plément a Ieurs crimes supposés, et aux rai-
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sons qn'on youlait se procurerpour les envoyer 
a l' échafaud. , 

La Montagne, les jacobins, et surtout les 
cordeliers, qui se faisaient gloire d'avoir pos
sédé Marat Jes premiers, d'etre demeurés plus 
particulierement liés avec luí, et de ne l'avoir 
jamais désavoué, témoignercnt une grande 
doulenr. U fut convenu qu'il serait enterré dan s 
lenr jardín, et sous les arbres meme ou le soir 
illisait sa feuille au peuple. La convention dé
cicla qu'elle assisterait en corps a ses fuflé
railles. Aux Jacobins, on pro posa de lui dé
cerner des honneurs extraordinaires; on voulut 
lui donner le Panthéon, bien que la loi ne per
mil d'y transporter un individu que vingt ans 
apres sa mort. On demandait que toute la so~ 
ciété se rendit en masse a son convoi; que les 
presses de rAmi du Pel1ple fussent achetées 
par la société, ponr qu'elles ne tombassellt 
pas en des mains indignes; que son jOllrnal 
fut continué par des successeurs capables, si
non de l'égaler, dll moins de rappeler son 
energie et de remplacer sa vigilance. Robes
pierre, qui s'attachait a rendre les jacobins 
toujours plus imposants, en s'opposant a toutes 
leurs vivacités, et qui d'ailleurs voulait ram e,.. 
ner a lui l'attention, trop fixée sur le martyr, 
prit la parole dans cette circonstance. « Si je 
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« parle aujourd'hui, dit:il, c'est que j'ai le 
« droit de le faire. Il s'agit des poignards, ils 
(e m'attendent, je les ai mérités, et c'est l'effet 
« du hasard si Marat a été frappé avant moi. 
t( J'ai Clone le droit d'intervenir clans la discus
« sion, et je le faís pour m'étonner que votre 
(( énergie s' épuise ici en vaines déclamations, 
ce et que vous ne songiez qu' a de vaines pompes. 
C,( Le meilleur moyen de venger Marat, e'est 
« de poursuívre impitoyablement ses ennemis. 
ee La vengeance qui eherche a se satisfaire en 
ti vains honlleurs funéraires s'apaise bientot, 
« et ne songe plus a s'exercer d'une maniere 
ee plus réelle et plus utile. Renoncez done a 
« d'inutiles discussions, et vengez Marat d'une 
« maniere plus digne de lui. » Toute discussion 
fut écartée par ces paroles, et 011 ne songea 
plus aux propositions qui avaient été faites. 
Néanmoins, les jacobins, la convention, les 
cordelicrs, toutes les sociétés populaires et les 
sections, se préparerent a lui déeerner des hon
neurs magnifiques. Son eorps resta exposé peno 
dant plusieurs jonrs; il était découvert, et on 
voyaít la blessure qu'il avait re<{ue. Les sociétés 
populaires, les sections venaient processionnel
lement jeter des fleurs sur son cercueil. Chaque 
présidcllt pronon<;ait un discours. La sectioIl 
de la république vieut la premiere : ( Il est 
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« mort, s'écrie son présiJent, il est mort l'ami 
« du peuple .... il est mort assassiné!. ... Ne pro
«( uou<,(ons point son éloge sur ses dépouilles 
« inanimées. Son éloge e'est sa conduite, ses 
(l écrits, sa pI aje sanglante, et sa mort ! .... Ci
( toyennes, jetez des fleurs sur le eorps pale 
l( de Marat! Marat fut notre ami, il fut l'ami 
(( du peuple, c'est pour le peuple qu'il a vécu, 
( e'est pour le peuple qu'il est mort. » Apres 
ces paroles, des jeunes fi1les font le tour du 
cercneíl, et jettent des flellrs sur le corps de 
Marat. L'orateur reprend : «( Mais c'est assez 
( se lamenter; écoutez la grande ame oe Ma
« rat, qui se réveille et vous dit : Républicains, 
«( mettez un terme a vos pleurs .... Les républi
« cains ne doivent verser qu'une larme, et son· 
( ger ensuite a la patrie. Ce n'est pas moi qu'on 

«( a voulu assassiner, e'est la république: ce 
« n'est pas moj qu'il faut venger, c'est la ré
« publique, e' est le peuple, c'est vous. » 

Toutes les sodétés, toutes les seetions vin
rent ainsi l'une apres l'autre autour dn cereueil 
de Marat; et si l'histoire rappelle de pareilles 
scenes, e'est ponr apprendre aux hornmes a 
réfléchir sur l'effet des préoccupations du ml: 
ment, et pour les engager a bien s' examÍner 
eux-memes lorsqu'ils pleurent les puissants Oll, 

malloissent les vaincus du jour. 
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Pendant ce temps, le proces de la jeulle 
Conlay s'instruisait avec la rapidité des formes 
révolutionnaires. On avait impliqué dan s son 
affaire deux députés; l'un était Duperret, ave e 
lequel elle avait en des rapports, et qui l'avait 
conduite chez le ministre de l'intérieür; l'autre 
était Fauchet, ancien éveque, devenu sllspect 
a cause de ses liaisons avec le coté droit, et 
qu'une femme, ou folle ou méchallte , préten
dait faussement avoir vu aux tribunes avec 
Paccusée. 

Charlotte Corday, conduite en présence du 
tribunal, conserve le meme calme. Oll lui lit 
son acte d'accusation, apres quoi on procede a 
l'audition des témoins :-Corday interrompt le 
premier témoin, et ne laissant pas le temps de 
commencer sa déposition : e'est moi, dit-elle, 
qui aí tué Marat. - Qui vous a engagée a com
mettre cet assassinat? luí demande le présicLent. 
-Ses crimes.-Qu'entendez-vous par ses crí
mes ?-Les malheurs dont il est cause depuis 
la révolution. - Qui sont ceux qui vous ont 
engagée a cette action? - Moi seule, reprend 
fierement la jeune fille. Je l'avais résolu depuis 
long-temps, et je n'aurais jamais pris conseil 
des autres pour une pareille action. J'aí voulu 
donner la paix a mon pays. - Mais croyez-volls 
avoir tué tous les Marat?-Non, reprend tris· 



CONVJ.:NTION NATfONALE (1793). 89 

tement l'accusée, nOIl. Elle laisse ensnite ache
ver les témoin:s, el apres ehaq ue déposition, 
elle répete ehaque fois: « C'est vrai, le dépo
sant a raison.» Elle ne se défend que d'une 
ehose, e'est de sa prétendue eomplicité avec 
les girondins. Elle ne dément qu'un seul té
moin, e'est la femme qui implique Duperret 
et Fauchet dans la cause; puis elle se rassied 
et écoute le reste de l'instruction avec une par
faite sérénité. (( Vous le voyez, dit pour toute 
défense son avocat Chauveau-Lagarde, l'accu
sée avoue tout avec une inébranlable assu
ranee. Ce calme et cette abnégation, sublimes 
sons un rapport, ne peuvent s'expliquer que 
par le fanatisme politique le plus exalté. C'est 
a vous de juger de quel poids cette considéra
tion morale doit etre dans la balance de "la 
justice. )1 

Charlotte Corday est coudamnée a la peine 
de mort. Son beau visage n'cn parait pas ému; 
elle rentre dans sa prison avec le sourire sur 
les levres; elle écrit a son pere pour lui de
mander pardon d'avoir disposé de sa vie ; elle 
écrit a Barbaroux, auquel elle raconte son 
voyage et son acLion dans une lettre ehar
mante, pleine de grace, d' esprit et d'élévation; 
elle lui dit que ses amis ne doivent pas la re
gretter, cal' une imagiuation vive, un crenr 
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sensible, promettent une vie bien orageuse a 
ceux qui en sont doués. Elle' ajonte qu'elle 
s'est bien vengée de Pétioo, qui él Caeo sus
pecta un moment ses sentiments politiques. 
Ellfin elle le prie de dire él Wimpffen qu'elle 
l'a aidé agagner plus d'une bataille. Elle ter
mine par -ces mots ; « Quel triste peup]e pour 
(\ former une république! iI faut au moins 
« fODder la paix; le gouvernement viendra 
« comme iI pourra. l) 

IJe 15, Charlotte Corday subit son jugement 
avec le calme qui De l'avait pas quittée. Elle 
répondit par l'attitude la plus modeste et ]a 
plus digne aux outrages de la vil e populace. 
Cependant tous De l'outrageaiellt pas; beau
coup plaignaient cette filIe si jeune, si belIe, 
si désintéressée dans son action, et l'accompa
gnaient a l'échafaud d'un regard de pitié et 
d'admiration. 

Marat fut transporté en grande pompe au 
jardin des Cordeliers. « Cette pompe, disait le 
« rapport de la commune, n'avait rien que de 
ee simple et de patriotique : le peuple, rassem
f( blé sous les bannieres des sectíolls, suivait 
«( paisiblement. Un désordre en quelque sorte 
« imposant, un silence respectueux, une cons
« ternation générale, offraient le spectacle le 
« plus tonchant. La marche a duré depuis six 
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« heures du soir jusqu'a minuit; elle était fol'· 
« mée de citoyens de toutes les sections, des 
« membres de la convention, de ceux de la 
l( commune et du département, des électeurs 
« et des sociétés populaires. Arrivé dan s le jar
« din des Cordeliers, le corps de Marat a été 
I( déposé sous les arbres, dont les feuilles, lé
« gerement agitées, réfléchissaient et multi
« pliaient une lumiere douce et tendre. Le 
(1 peuple environnait le cercueil en silence. Le 
« président de la convelltioll a d'abord faít un 
« discours éloquent, dans lequel il a annoncé 
« que le temps arriverait bient6t ou Marat se
« rait vengé; mais qu'il ne fallait pas, par des 
« démarches hatives et inconsidérées, s'attÍrer 
« des reproches des ennemis de la patrie. Il a 
« ajouté que la liberté ne pouvait périr, et que 
« la mort de Marat ne feraít que la consolider. 
(( Apres plusieurs discours, qui ont été vive
« ment applaudis, le corps de Marat a été dé
« posé dans la fosse. Les larmes ont coulé, et 
( chacun s'est retiré l'ame navrée de douleur.» 

Le cceur de Marat, disputé par plusieurs so
ciétés, resta aux cordeliers. Son bus te , ré
pandu partout avec celui de LepeIJetier et de 
Brutus, figura dans toutes les assemblées et 
les lieux publics. Le scellé mis sur ses papiers 
fu t levé; on ne trollva chez 1 ni q U'!1 Il assignat 
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de cinq francs, et sa pauvreté fut un nouveau 
sujet d'admiration. Sa gonvernante, qu'il avait, 
selon les paro les de Chaumette, prise ponr 
épouse, un jOllr de beau temps, el la face du 
soleil, fut appelée sa veuve, et nourrie aux 
frais de l'état. 

Telle fut la fin de cet homme, le plus 
étrange de cette époque si féconde en carac
teres. Jeté dans la carriere des sciences, iI vou
lut renverser tous les systemes; jeté dans les 
troublcs poIitiques, il con¡;ut tout d'abord une 
pensée affreuse, \lne pensée que les révolu
tions réalisent chaque jour, a mesure que 
leurs dangers s'accroissent, mais qu'elles ne 
s'avouent jamais, la destruction de tous leurs 
adversaires. Marat, voyant que, tout en les 
condamnant, ]a révollltion n'en suivait pas 
moins ses conseils, que les hommes qu'il avaít 
dénoncés étaient dépopularisés et immolés au 
jour qu'il avait prédit, se regarda comme le 
plus grand politique des temps modernes, fut 
saisi d'un orgueil et d'une audace extraordi
naires, et resta toujours horrible pour ses ad
versaires , et an moins étrange pOllr ses amis 
eux-memes. n finit par un accident aussi sin
gulier que S3 vie, et succomba an moment 
merne ou les chef" de la république, se con
centrant pOllr former un gOllvernement cruel 
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et sombre, ne pouvaient plus s'accommoder 
d'un collegue maniaque, systématique et au
dacieúx, qui aurait dérangé tOI1S leurs plans 
par ses saillies. Incapable, en effet, d'etre un 
chef actif et entrainant, iI fut l'apótre de la 
révollltion; et lorsqu'il ne fallait plus d'apos
toIat, mais de l'énergie et de la tenue, le poi
gnard d'une jeune fille indígnée vint a propos 
en faire un martyr, et donner un saínt au 
peuple, qui, fatigué de ses anciennes images, 
avait besoin de s'en créer de nouvelles. 

-----_ .. _---
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CHAP1TRE 11. 

Distribution des partis depuis le 31 mai, dans'la conven· 
tion, le comilé de salut public et la commune. - Di
visions dans la Montagne. Discrédit de Danton. - Po
litique de Robespierre. - Événements en Vendée. 
Défaites de Weslermann a Chatillon, et du général 
Labaroliére a Vihiers. - Siége et prise de Mayence 
par les Prussiens el les Autrichiens. Prise de Valen
ciennes. - Dangers extremes de la république en 
aoUt 1793. - État financiero Discrédit des assignats. 
Établísscment du maximum. Détresse publique. Agio
tage. 

DES triumvirs si fameux, iI ne restait plus 
que Robespierre et Danton. Pour se faire une 
idée de leur influence, il faut voir comment 
s'étaient distribués les pouvoirs, et quelle mar
che avaient suivie les esprits depuis la sup
pression du coté droit. 

Des le .iour meme de son institution, la 
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convention fut en réalité saisie de tous les pou
voirs. Elle ne voulút éependant pas les garder 
ostensibIement dan s ses mains, afin d'éviter 
les apparences du despotisme ; elle laissa done 
exister hots d-e son sein un fantóme de pou
voir exécutif, et conserva des ministres. Mé
contente de leur administration, dont l'énergie 
n'était pas proportiOlmée aux circonstauces, 
elle établit, immédiatement apres la défection 
de Dumouriez, un comité de salut public, qui 
entra en fonctions le loa vril, et quí eut sur 
le gouvernement une inspection supérieure. n 
peuvait suspendre l'exéeution des mesures 
prises par les ministres, .y suppléer quand il 
les jugeait insuffisantes, OH les révoqner lors
qu'iJ les eroyait mauvaises. n rédigeait les ills
truetions des représentants envoyés en mission, 
et pouvait senl correspondre avec eux. Plaeé 
de eette maniere au-desslls des ministres et 
des représentants, qui étaient eux-memes pI a
cés au-dessus des fonctionnaires de toute es
pece, iI avait sons sa main le gouvernement tout 
entier. Qnoique, d'apres son titre, cette auto
rité ne fut qu'une.simple inspection, en réa
lité elle devenait l'action meme; car un chef 
d'état n'exécute jamais rien lui-meme, et se 
borne a tont faire faire sons ses yeux, a choi
sir les agents~, a diriger les opérations. Or, par 
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son seul droit d'inspection, le comité pouvait 
tont cela, et iI l'accomplit. Il régla les opéra
tions militaires, cornrnanda les approvisionne
ments, ordonna les mesures de sureté, Hornma 
les généraux et les agents de toute espece, et 
les ministres tremblants se trouvaient trop 
hCllreux de se décharger de toute responsabi
lité en se réduisant au role de simples commis. 
Les membres qui composaient le comité de 
sal11t publie étaient Barrere, Delmas, Bréard, 
Cambo n , Robert Lindet, Danton, Guyton
Morveau, Mathieu et Ramel. lIs étaient recon
nus pour des hommes habites et laborieux, et 
quoiqu'ils fussent suspeets d'un peu de roo
dération, on ne les suspeetait pas au point 
de les eroire, corome les girondins, compliees 
de l'étranger. En peu de temps, ils réunirent 
dans leurs mains toutes les affaires de l'état, 
et bien qu'ils n'eussent été nommés que pou!" 
un mois, 011 ne voulnt pas les interrompre 
dans leurs travaux, et on les prorogea de mois 
en mois, du JO avril au 10 maí, du 10 mai au 
10 juin, du 10 juin au 10 juillet. Au-dessous 
de ce comité, le comité de sureté gél1érale 
exer~ait la haute poli ce , chose si importante 
en temps de défiance; mais, dans ses foneLÍons 
nH~roes, il dépendait du comité de salut publie, 
qui, chargé en général de tout ce qUJ inté~ 

v. 7 
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ressait le salut de l'état, devenait compétent 
pour rechercher les complots contre la répu
blique. 

Aiosi, par ses décrets, la convention avaitla 
volonté supreme; par ses représentaots et son 
comité, elle avait l'exécution; de maniere que, 
tout en ne voulant pas réunir les pouvoirs daos 
ses mains, elle avait étéinviociblement cooduite 
par les circonstances, et par le besoin de faire 
exécuter, sous ses yeux et par ses propres 
membres, ce qu'elle croyait mal fait par des 
agents étrangers. 

Cependaot,quoique toute l'autorité s'exert,;at 
daos son sein ,eUene participait aux opératioos 
du gouvernemeot que par son approbation, et 
ne les discutaít plus. Les grandes questions d' or
ganisation sociale étaieot résolues par la con s
titutíon, qui établissait la démocratie pureo La 
question de savoir si on emploierait, pour se 
sauver, les moyens les plus révolutionnaires, et 
si on s'abandonnerait a tout ce que la passion 
pourrait inspirer, était résolue par le 31 mai. 
Ainsi la constitution de l'état et la morale po
litique se trouvaient fixées. Il ne restait done 
plus a examiner que des mesures administra
tives, financieres et militaires. Or, les sujets 
de cette nature peuvent rarement etre com
pris par une nombreuse assemblée, et sont 
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livrés a l'arbitraire des hommes qui s'en oecu
pent spécialement. La convention s'en remet
taít volontiers a cet égard aux comités qu' elle 
avait chargés des affaires. Elle n'avait a soup
({onner ni leur probité, ni leurs lumieres, ni 
Icur úle. Elle était done l'éduite a se taire; et 
la derniere révollltion, en lui otant le courage 
de discuter, lui en avait en]evé l'occasion. Elle 
n'était plus qn'un conseil d'état, ou des comités, 
chefs de travaux, venaient rendre des comptes 
tOlljollrs applaudis, et proposer des décrets 
tOlljollrs adoptés. Les séances, devenucs silen
cieuses, sombres, et assez courtes, ne se pro
longeaient plus, comme auparavant, pendant 
les journées et les nuits. 

Au-dessous de la convention, guí s'occupait 
des matieres générales de gouvernement, la 
commune s'occllpait du régime municipal, et 
y faisait une véritable révolution. Ne songeant 
plus, depuis le 3 r mai, a conspirer et a se 
servir de la force locale de París contl'e la con
vention, elle s'occupaÍt de la poliee, des sub
sistances, des marchés , des cultes, des specta
eles, des filies publiques meme, et rendait, 
sur tous ces objets de régime intérieur et privé, 
des arretés qui devenaient bientOt modeles clans 
toule la France. Chaumette, procureur-géné-
1'al de la commune, était, par ses réquisitoires 

7· 
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toujours écoutés et applaudís par le peuple, 
le rapporteur de cette législature municipale. 
Cherchant sans cesse de nouvelles matieres a 
régler, envahissant continuellement sur la li
berté privée, ce législateur des halles et des 
marchés devenait chaque jour plus importun 
et plus redoutable. Pache, toujours impassi
ble , laissait tout faire sons ses yenx , donnait 
son approbation aux mesures proposées, et 
abandonnait a Chaumette les honlleurs de la 
tribune municipale. 

La convention laissant agir librement ses co
mités, et la commune étant exc1usivement oc
cupée de ses attributions, la discussion sur les 
matieres de gouvernement était restée aux ja
cobins; seuls, ils discutaient avec leur audace 
accoutumée les opérations du gOllvernement, 
et la conduite de chacun de ses agents. Depuis 
long-temps, comme on l'a vu, ils avaient ac
quis une tres-grande importan ce par leur nom
bre, par l'illustration et le haut rang de la 
plupart de lenrs membres, par le vaste cortége 
de leurs sociétés affiliées, enfin par leur an
cienneté et leur longue influence sur la révo
lution. Mais depuis le 31 mai, ayant faít taire 
le coté droit de l'assemblée, et fait prédominer 
le systeme d'nne énergie sans bornes, ils avaient 
acquis une puissance d'opinion immense, el: 
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avaient hérité de la parole abdiquée en quel
que sorte par la convention. I1s poursuivaient 
les comités d'une surveillance continuelle, exa
minaient Ieur conduite ainsi que celle des repré
sentants, des ministres, des généraux, avec 
cette flIrenr de personnalités qui leur était pro
pre; ils exer(,;aient ainsi sur tous les agents une 
censure inexorable, souvent inique, mais tou
jours utile par la terreur qu'elle inspirait et le 
dévouement qu' elle imposait a tous. Les :mtres 
sociétés popuIaires avaient aussi leur liberté et 
leur influence , mais se soumettaient eependant 
a l'autorité des jacobins. Les eordeliers, par 
exemple, plus turbulents, plus prompts a agil', 
reconnaissaient néanmoins la supériorité de 
raison de leurs ainés, et se laissaient ramener 
par leurs conseils, quand il lenr al'rivait de 
devancer le moment d'une proposition, par 
exces d'impatie'nce révolutionnaire. La pétitioll 
de Jacques Roux eontre la constitution, ré
tl'actée par les cordeliers a la voix des jacohins ~ 
était une preuve de cetLe déférence. 

Telle était, depuis le 31 mai, la distribution 
des pouvoirs et des influences : on voyait a la 
fois un comité gouvel'nant, une commune oc
cupée de réglements municipaux, et des jaco. 
bins exer~ant sur le gouvernemcnt une censure 
~ontinuelle et rigoureus~. 
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Deux mois ne s'étaient pas écoulés sans que 
l'opinion ne s'exer¡;at séverement contre l'ad
minÍstration actuelle. Les esprits ne pouvaient 
pas s'arreter au 31 mai; leur exigence devait 
aller au-dela, et il était naturel qu'ils deman
dassent toujours et plus d'énergie, et plus de 
célérité, et plus de résultats. Dans la réforme 
générale des comités, réclamée le 2 juin, on 
avait épargné le comité de salut public, rem
pli d'hommes laborieux, étrangers a tous les 
partis, et chargés de travaux qu'il était dan
gereux d'interrompre; mais on se souvenait 
qu'il avait hésité au 31 mai et au 2 juin, qu'il 
avait voulu négocier avec les départements, et 
leur envoyer des otages, et on ne tarda pas a 
le trouver insuffisant pour les circonstallces. 
Institllé dans le moment le plus difficile, on 
lui imputait des défaites qui étaient le mal
heur de notre situation et non sa faute. Centre 
de tontes les opérations, il était encombré d'af
faires, et .on lui reprochait de s'ensevelir dans 
les papiers, de s'absorber dans les détails, 
d'etre en un mot usé et incapable. Établi ce
pendant au moment de la défection de Du
Jfwuriez, lorsque toutes les armées étaient 
désorganisées, lorsque la Vendée se Ievait, et 
que l'Espagne cornrnen<{ait la gllerre, iI avait 
réorganisé l'armée du Nord et ceHe du Rhin, 
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iI avait créé eeHes des Pyrénées et de la Ven
dée, qui u' existaient pas, et approvisionné cent 
vingt-six places OU forts; et quoiqu'il restftt 
encore beaueoup a faire pour mettre nos forces 
sur le pied néeessaire, c'était beaucoup d'avoir 
exécuté de pareils travaux en si peu de temps 
et a travers les obstacles de l'insurrection dé
partementale. Mais la défiance publique exigeait 
toujours plus qu'on ne faisait, plus qu'on ne 
pouvait faire, et c'est en cela meme qu'elle 
provoquait une énergie si grande et propor
tionnée au danger. Pour augmenter la force 
du comité, et remonter son énergie révolution
naire, on avait adjoint a ses membres, Saint
Just, Jeau-Bon-Saint-André et Couthon. Néan
moins, on n'était pas satisfait eucore, et on 
disait que les derniers venus étaÍent excellents 
sans doute , mais que leur influenee était neu
tralisée par les autres. 

L'opinion ne s'exerc;ait pas moins séverement 
contre les ministres. Celui de l'intérieur, Garat, 
d'abord assez bien vu a cause de sa ueutralité 
entre les girolldins et les jacobins, n'était plus 
qu'un modéré depuis le 2 juin. Chargé de pré
parer un écrit pour éclairer les départemellts 
snr les derniers événements, iI avait fait une 
longue dissertation, on il expliquait et compen
..,ait tous les torts avec une impartialité tres-
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philosophique sans doute, mais peu appropriée 
aux dispositions du momento Robespierre, au
quel il communiqua cet écrit beaucoup trop 
sage, le repoussa. ~es jacobins en furent bien
tot instruits, et ils reprocherent a Garat de 
n'avoir rien fait pour combattre le poison ré
pandu par Roland. Il en était de meme du mi
nistre de la marine, d' Albarade, qu' on accusait 
de laisser, dans les états-majors des escadres , 
tous les anciens aristocrates. Il est vrai en effet 
qu'il en avait conservé beaucoup , et les événe
ments de Toulon le pronverent bientot; mais 
les épurations étaient plus difficiles dans les 
armées de mer que dans ceHes de terre, parce 
que les connaissances spéciales qu'exige la ma
rine ne permettaient pas de rcmplacer les vieux 
officiers par de nouveaux, et de faire, en six 
mois, d'un paysan un soldat, uu so 11 s-officier , 
un général. Le ministre de la guerre, Bou
chotte, s'était seul conservé en faveur, paree 
que, a l'exemple de Pache, son prédécesseur, 
iL avait livré ses bureaux aux jaeobins et aux 
cordeliers, et avait calmé leur défianee en les 
appelant eux-memes dan s son administr:atíon. 
Presque tous les généraux étaient accnsés, et 
particulierement les nobles; mais deux surtont 
étaient devenns l'épouvantail du jour: enstine, 
au Nord, el Biron a I'Ouest. Marat, comme OH 
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l'a vu, les avait dénoncés quelques jours avant 
sa mort; et depuis cette accusatioll, tous les 
esprits se demandaient pourquoi Custine res
tait au camp de César san s débIoqller Valell
ciennes? pourquoi Biron, inactif dans la Basse
Vendée, avajt laissé prendre Saumur et assiéger 
Nantes? 

La meme défiance régnait a l'intérieur : la 
calomnie errait sur toutes les tetes et s'égarait 
sur les meilleurs patriotes. Comme il n'y avait 
plus de coté droit auquel on pút tout attribuer, 
comme iI n'y avait plus un Roland, un Brissot, 
un Guadet. a qui on .put, achaque crainte, 
imputer une trahison, le reproche menac;;ait 
les républicains les plus décidés. Il régnait une 
fureur incroyable de soupc,;ons et d'accusa
tions. La vie révolutionnaire la plus longue et 
la mieux soutenue n'était plus une garantie, 
et on potlvait, en un jour, en une heure, etre 
assimilé aux plus grands ennemis de la répu
blique. Les imaginations ne potlvaient pas se 
désenchan ter sitot de ce Danton, don t l' au
dace et l'éloquence avaient soutenu les coura
ges dans toutes les circonstances décisives; 
mais Danton portait dans la révoIution la 
passion la plus violente pour le but, sans au
cune haine contre les inJivjdus, et ce n'était 
pas assez. l/esprit d'une révolution se compose 
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de passion pour le but, et de haíne pour ceux 
qui font obstacle : nanton n'avait que l'un de 
ces deux sentiments. En fait de mesures révo
lutionnaires tendant a frapper les riches, a 
mettre en action les Índifférents., et a déve
lopper les ressources de la nation, il n'avait 

. rien ménagé, et avait imaginé les moyens les 
plus hardis et les plus violents; mais, tolé
rant et facile pour les individus, iI ne voyait 
pas des ennemis dans tOI1S; il Y voyait des 
hommes dívers de caractere, d'esprit, qu'il 
faltait ou gagner, ou accepter avec le degré de 
leor énergie. Il n'avait pas pris Dumouriez 
pour un perfide, mais pour un mécontent 
poussé a bout. Il n'avait pas vu dans les gi
rondín s les compli~es de Pitt, mais d'honnetes 
gens Íllcapables, et il aurait voulu qu'on les 
écartat san s les immoler. On disait meme qu'il 
s'était offensé de la consigne donnée par Hen
riot le 2 juin. Il touchait la maín a des géné
raux nobles, dinait avec des fournisseurs, 
s'entretenait familierement avec les hommes 
de tous les partís, recherchaít les plaisirs, el 
en avait beaucoup pris dans la révolution. On 
savait tout cela, et on répandait sur son éner
gie et sa probité les bruits les plus équivoques. 

, Un jour, on disait que Danton ne paraissait plus 
aux Jacobins; on parlait de sa paresse, de ses 
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continuelles distractions, et OH disait que la 
révolutíon n'avait pas été une carriere san s 
jouissances pour lui. Un autre jour, un ja
cobín disait a la tribune: « Danton m'a quitté 
pour alIer toucher la main a un général.» Quel
quefois on se plaignait des individus qu'il avait 
recommandés aux ministres. N'osant pas tou
jours l'attaquer lui - meme, on attaquait ses 
amis. Le bOlIcher Legendre, son collegue dans 
la députation de Paris, son lieutenant dans 
les rues et les faubourgs, et l'imitateur de son 
éloquence. hrllte et sauvage, était traité de 
modéré par Héhert et les autres turhulents 
des Cordeliers.-« Moi un modéré! s'écriait Le
« gendre aux Jacobins, quand je me fais quel
ce quefois des reproches d'cxagération; quand 
« on écrÍt de Bordeaux que j'ai assommé Gua
« det; quand on met clans tous les journaux 
« que fai saisi Lanjuinais au collet, et que 
ce je l'ai trainé sur le pavé! » On traitait en
core de modéré un autre ami de Danton, pa
triote aussi connu et aussi éprouvé, Camille
Desmoulins, l'écrivain a la foÍs le plus naif, le 
plus comique et le plus éloquent de la révolu
tion. Camille conllaissait beaucoup le général 
Dillon , qui, pIacé par Dlllllouriez au poste des 
lsleltes clans ]' Argonne, y avait déployé taní 
de fermeté et de hravoure. Camille s'était con-
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vaincu par lui-mcme que Dillon n'était qu'un 
brave homme, san s opinion politíque, maÍ:; 
doué d'un gra.nd instinct guerrier, et ne de
mandant qu'a servir la république. Tout-a.coup, 
par l'effet de eette ineroyable défiance qui ré
gnaít, on répand que Dillon va se mettre a la 
tete d'une conspiration pour rétablir Louis X VII 
sur le treme. Le comité de salllt public le fajt 
aussitOt arrcter. Camille, qui s'était convaincu 
par ses yeux qu'un tel bruit n'était qu'une 
fable, veut défendre Dillon devant la con
vention.-Alors de toutes parts oului dit : Vous 
dinez avec les aristocrates. - Billaud-V arennes, 
en luí coupant la parole, g'écrie : Qu'on ne 
laisse pas Camille se déshonorer! - On me 
coupe la parole, répond alors Camille, eh bien! 
a moí mon éeritoire 1 - Et il éerjt allssitot 
un pamphlet intitulé, Lettre el Dillon, pleill 
de grace et de raison, ou il frappe dans tous 
les sens et sur toutes les tetes. n dit an co
mité de salnt public : - VOIlS avez usurpé tous 
les pouvoirs, amené toutes les affaires a vous, 
et vous n' en terminez aucune. Vous étiez troi5 
chargés de la guerre; l'un est absent, l'autre 
malade, et le troisíeme n'y entend rien ; vous 
laissez a la tete de nos armées les Custine, 
les Biron, les Meuon, les Berthier, tons :.tris
tocrates, ou f;tyettistes, 011 incapables.» Il dit 
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a Cambon : ceje n'entends ríen a ton systeme 
de finances, mais ton papier ressemble fort a 
celui de Law, et court aussi vite de mains en 
mains.» Il dit a Billaud-Varennes : c( Tu en veux 
a Arthur Dilton, paree qu'étant commissaire a 
son armée, íI te mena au feu; - « a Saint-J ust : 
(e Tu te respectes, et portes ta tete comme un 
Saint-Sacrement;»-a Bréard, a Delmas, a Bar
rere et autres: ( Vous avez vouIn donner votre 
démissi~n le 2 juin, paree que vous ne pou
viez pas considérer eette révolution de sang
froid, tant elle vous paraissait affrellse.}) Il ajoute 
que Dillon n'est ni républieain, ni fédéra
liste, ni aristocrate, qu'il est 501<1at, et qu'íl 
ne demande qu'a servir; qu'il vant en pa
triotisme le comité de salut publie et tous les 
Piats-majors c,onservés a la tete des armées; 
que dn moins jJ est grand militaire, qn'on est 
trop henreuxd'en pOllvoir conserver quelques
uns, et qll'il ne faut pas s'imaginer que tout 
sergent puisse etre général.ccDepuis,ajoute-t-il, 
qu'un officier inconnu, Dumouriez, a vaineu 
malgré lui a Jemmapes, et a pris possessioll 
de toute la Belgique et de Breda, eomme un 
maréchal-des·logis al'ee de la eraie, les SlJcces 
de la république nous ont donné la meme 
ivresse que les succes de son regne donnerent 
a Louis XIV. Il prenait ses généraux dans son 
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antichambre, et nou'! eroyons pouvoir prendre 
les nótres dans les rues; nous sommes meme 
allés jusqu'c't dire que nous avions trois millions 
de généraux!), 

On voit, a ce langage, a ces attaques croi
sées, que la confusion régnait dans la Mon
tagne. eette situation est ordinairement eeHe 
de tout parti qui vient de vaincre, qui va se 
diviser, mais dont les fractions ne sont pas 
encore clairement détachées. Il ne s'était pas 
formé eneore de nouveau parti dans le parti 
vainqueur. L'accusation de modéré ou d'exa
géré planait sur toutes les tetes, sans se fixer 
positivement sur aueune. Au milieu de ee dé
sordre d' opinions, une réputation restait tou
jours inaecessible aux attaques, c'était eeHe 
de Robespierre. Il n'avait certainement jamais 
eu de l'indulgence pour les individus; il n'avait 
aimé aucnn proscrit, ni frayé avec aucnn gé
néral, avec aucun financier ou député. On ne 
ponvait l'accuser d'avoir pris aucun plaisir 
dans la révolution, car iI vivait obseurémcllt 
chez un menuisier, et entretenait, dít-on, ave e 
l'une de ses filIes, un commerce tout-a-fait 
ignoré. Sévere, réservé, integre, iI était, et 
passait pour incorruptible. On ne pouvait lui 
reprocher que l'orgueíl, espece de vice qui ne 
souillc pas comme la corruption, mais qui [ait 
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de grands maux dans les discordes civiles, et 
qui devient terrible chez les hommes austeres, 
chez les dévots religieux ou poli tiques , parce 
qu'étant lem' seule passion, iIs la satisfont sans 
distractÍon el sans pitié. 

Rohespierre était le seul individu qui pút 
réprimer certains mouvements d'impatience 
révolutionnaire, san s qu' on imputat sa modé
ration a des liaison s de plaisir ou d'intérét. Sa 
résistance, quand il en opposait, n'était jamais 
attribllée qu'a de la raison. II sentait cette po
sitio n , et iI commen~a alors pour la premiere 
fois a se faire un systeme. Jusque-la, tout entier 
a sa haine, iln'avait songé qu'a pousser la ré
volution sur les girondins; maintena-nt, voyant 
dans un nouveau débordement des esprits, un 
danger ponr les patriotes, il pensa qu'il faHait 
maintenir le respect pOllr la convention "et le 
comité de salut public, paree que toute l'au
torité résidait en eux, et ne pouvait passer en 
d'autres mains san s une confusion épouvan
tableo D'ailleurs ii était dan s eette conven
tion , il ne pouvait manquer d' etre bientot 
dans le comité de salut public, et, en les dé
fendant, iI soutenait a la fois une autorité 
indispensable, et une autorité dont iI allait 
faire partie. Cornrne toute opiuÍon se formait 
d'ahord aux Jacobins, il songea a s'eo em-
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parer toujours davantage, a les rattacher au
tOllr de la eonvehtioIl et des eomités, sanf a 
les déchainer ensuite s'il le jugeait néeessaire. 
Toujours assidu, mais assidu ehez eux sellls, 
illes flattait de sa présence; ne prenant plus 
que rarement la parole a la eonvention, oú, 
eomme nous l'avons dit, on ne parlait presque 
plus, il se faisait souvent entendre a Ieur tri
bune, et ne laissait jamais passer une pro po
sition importante sans la discuter, la modifier 
ou la repousser. En cela, sa conduite était bien 
mieux ealculée que eeHe de Dallton. Rien ne 
bIes se les hommes et ne favorise les bruits 
équivoques eomme l'absence. Danton, négli
gent comme un génie ardent et passionné, 
était trop peu chez les jacobins. Quand il re
\)arai'i'>'i'>ait, it était réduit a 'i'>e )USÚfler, a a'i'>surer 
qu'il serait toujours bon patriote, a dire que 
« si quelquefois il usait de certains ménage:
«( ments pour ramener des esprits faibles, mais 
« excellents, on pouvait etre assuré que son 
« énergie n'en était pas diminuée; qu'il veillait 
ce toujours avec la meme ardeur aux intérets de 
« la république, et qu' eHe serait victorieuse. )} 
Vaines et dangel'euses excuses! Des qu'on s'ex
plique, des qu'on se justifie, on est dominé 
par ceux auxquels OH s'adresse. Robespierre, 
au contraire, toujours présent, toujours pret 
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a écarter les insinuations, n'était jamais réduit 
a se justifier; il prenait au contraire le ton ac
cusateur; il gourmandait ses fideles jacobins, 
et il avait justemen t saisi ce point ou la passion 
qu'on inspire étant bien prononcée , on ne fait 
que l'augmenter par des rigueurs. 

On a vu de quelle maniere il traita Jacques 
Roux, qui avait proposé une pétition contre 
I'acte constitutionnel; il en faisait de meme 
dans toutes les circonstances ou il s'agissait de 
la convention. Cette assemblée était ép~rée, 
disait-il; elle ne méritait que des respects; 
quiconque l'accusait était un mauvais citoyen. 
Le comité de salut Pllblic n'avait sans doute 
pas fait tout ce qu'il devait faire (car tout en 
les défenclant, Robespierre ne manquait pas 
de censurer ceux qu'il défendait); mais ce co
mité était dans une meilleure voie; l'attaquer, 
c'était détruire le centre nécessaire de toutes 
les autOl'ités, affaiblir l'énergie du gouverne
ment , et compromettre la république. Quand 
on voulait fatiguer le comité ou la convention 
de pétítions trop répétées, iI s'y opposai.t en 
disant qu'on usait l'influence des jacobins, et 
qu'on faisait perdre le temps aux dépositaires 
du pouvoir. Un jour, on voutait que les séances 
du comité fussent publiques; il s' emporta con
tn~ cette proposition; il dit qu'il y avait des 

V. 8 
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ennemis cachés, qui, sous le masque du pa
triotisme, faisaient les propositíons les plus 
incendiaires, et il commenc;a a soutenir que 
l'étranger payait deux especes de conspirateurs 
en France : les exagérés, qui poussaient tont 
audésordre, etlesmodérés, qui voulaient tout 
paralyser par la mollesse. 

Le comité de salut public avait été prorogé 
trois fois; le 10 juillet, il devait etre prorogé 
une quatrieme, ou renouvelé. LeS, grande 
séance aux J acobins. De toutes parts, on dit que 
les membres du comité doivent etre changés, 
et qu'il ne faut pas les proroger de nouveall, 
comme on l'a fait trois mois de suite.- « Sans 
doute, dit Bourdon, le comité a de bOllTH's 
intentions; jc ne veux pas l'inculper; mais un 
malheur attaché a l'espece hmnaine est de n'a
voir d'énergie que quelques jours seulement. 
Les membres actuels du comité ont déja passé 
eette époque; ils sont usés: changeons-les. Il 
nous faut aujourd'hui des hommes révolution
naires, des hommes a qui nous puissions con
fier le sort de la république, et q ui nous en 
répondent corps pour corps. ») 

L'ardent Chabot succede a Bourdon. (( Le 
comité, dit-il, doit etre renonveIé, et iI ne faut 
pas souffrir une nouvelle prorogation. Luí ad
joindre quelques membres de plus, reconnus 
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bons patriotes, ne suffirait pas, car on en a 
la Pl'euve dans ce qui est arrivé. Couthon, 
Saint-Just, Jean-Bon-Saint-André, adjoints ré
cemment, sont annnlés par leurs coHegues. 
Il ne faut pas non plus qu'on renouvelle le 
comité au scrutin secret, cal' le nouveau ne 
vaudrait pas mieux que l'ancien, qui ne vaut 
ríen du tout. J'ai entendu Mathieu, poursuit 
Chabot, tenir les discours les plus inciviques 
a la société des femmes révolutionnaires. Ramel 
a écrit a Toulouse que les propriétaires pour
raient seuls sauver la chose publique, et qu'il 
fallait se garder de remettre les armes aux 
mains des sans-culottes.Cambon est un fon 
qui voít tous les objets trop gros, et s'en effraie 
cent pas a l'avance. Guyton-Morveau est un 
honnete 'holl1me, un quaker qui tremble ton
jOllrs. Delmas, qui avait la partie des nomina
tions, n'a fait que de mauvais cboix, et a 
rempli }'armée de contre - révolutjonnaires ; 
enfln ce comité était ami de Lebrnn, et il est 
ennemi de Bouchotte. » 

Robespierre s'empresse de répondre a Cha
boto (e Achaque phrase, achaque mot, dit-il, 
dll discours de Chabot, je sens respirer le pa
triotisme le plus pur; mais j'y vois aussi le pa
triotisme tro.p exalté qui s'indigne que tout ne 
tourne pas au gré de ses désirs, qui s'irrite de 

8. 
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ce que le comité de salut public n'est pas 
parvenu dans ses opérations a une perfection 
impossihle, et que Chabot ne trouvera nulle 
parto 

í( Je le crois comme lui, ce comité n'est pas 
composé d'hommes également éclairés, égale
ment vertueux; mais quel corps trouvera-t-il 
composé de cette maniere? Empt'kherá-t-iI les 
hommes d'etresujets a l'erreur? N'a-t-il pas vu 
la convention, depuis qu'elle a vomi de son 
sein les traitres qui la déshonoraient, repren
«re une nouveIle énergie, une grandcllr quj 

luí avait été étrangere jusqu'a ce jour, un carac
tere plus auguste dans sa représentation? Cet 
~xemple ne suffit - il pas pour prouver qu'il 
n'est pas toujours n~essaire de détruire. et 
qu'il est plus prudent quelquefois de s'en tenir 
a réformer? 

(e Oui, sans doute, il est dan s le comité de 
salut public des hommes capables de remonter 
la machine et de donner une nouvelle force a 
ses moyens. 11 ne fant que les y encourager. 
Qui oubliera les services que ce comité a ren
dus a la chose publique, les nombreux com-

, plots qu'il a découverts, les heureux aper(,;us 
que HOUS lui devons, les vues sages et pro
fondes qu'il nOllS a développées. 

te Vassemblée n'a point créé un comité de sa-
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lut public pour l'irifluencer elleomeme, ni pom' 
diriger ses décrets; mais ce comité lui a été 
utile pour démeler, dans les mesures proposées, 
ce qui était hon d'avec ce qui, présenté sous 
une forme séduisante, pouvait entrainer les 
conséquences les plus dangereuses; mais il a 
donné les premieres impulsions a plusíeurs dé
terminations essentielles qui ont sauvé peut
(hre la patrie; mais il luí a sauvé les inconvé
nients d'un travail pénible, souvent illfructueux, 
en lui préseutallt les résultats, déja heureuse
ment trouvés, d'un travaíl qu'elIe ne connais
sait qu'a peine, et qui ne lui étaít pas assez ta
milíer. 

( Tout cela suffit pour prouver que le comité 
de salut public n'a pas été d'un sí petit secours 
qu'on voudrait avoir l'ait' de le croire. n a faít 
des fautes sans doute; estoce a moi de les dis
simuler? Pencherais-je vers l'indu!gence, moi 
qui crois qu'on n'a point assez fait pour la pa
trie quand on n'a pas tout fait? Ouí, iI a faÍl 
des fautes, et je veux les lui reprocher avec 
vous; mais iI serait impolitique en ce moment 
d'appeler la défaveur du peuple sur un comitc:'~ 
qui a besoín d'etre investí de toutc sa con
fiance, quí est chargé de grands intérets, et 
dont la patrie attend de grands secours; et, 
quoiqu'il n'ait pas l'agrément des citoyenne~ 
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répubJicaines révolutionnaires, je ue le cruis 
pas moins propre a ses importantes opéra
tions. » 

Toute discussioll fut fermée ap,'es les ré
flexions de Robespierre. Le surlendemain, le 
comité fut renouvelé et réduit a, neuf indi vi
dus, comme dans l'origine. Ses nouveaux mem
bres étaient Barrere, Jean-Bon-Saint-André, 
Gasparin, Couthon, Hérault-Séchelles, SaÍnt
Just, Thuriot, Robert Lindet, Prieur de la 
Mame. Tous les membres accusés de faiblesse 
étaient congédiés, excepté Barrere, a qui sa 
grande facilité a rédiger des rapports, et a se 
plier aux circonstances, avait fait pardonner le 
passé. Robespierre n'y était pas encore, mais 
avec quelques jours de plus, avec un peu plus 
de danger' sur les frontieres, et de terreur dans 
la cOllvelltion, il al1ait yarriver. 

Robespierre eut encore plusieurs atltres oc
casions d'employer sa nouvelle politi.que. La 
marine commew;antá donner des inqlliétlldes, 
on ne cessait de se plaindre du ministre el'AI
barade, de son prédéccsseur l\Ionge, de l' état 
déplorable de nos escadres, quí, revenues de 
Sardaigne dans les chantiers de Toulon, ne se 
réparaient pas, et quí étaient commandées par 
de vieux officiers presque tous aristocrates. On 
se plaignait meme de quelques individ us nouvel-
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lemellt agrégés au bureau de la marine. On ac
eusait beaucoup entre autres un nommé Pey
ron, envoyé pour réorganiser l'armée a Toulon. 
Il n'avait pas fait, oisait-on, ce qu'il aurait oil 
faire : on en reudait le ministre responsable, 
et le ministre rejetait la responsabilité sur un 
grand p~ltriote, qui lui avait recommanoé Pey
ron. On désignait avec affectation ce patriote 
célébre, sans oser le nommer. - Son nom, s'é
críent plusieurs voix !-Ehbien! reprend le dé
nonciateur, ce patriote célebre, c'est Danton! 
-A ces mots, des murmures éclatent. Robes
pierre accourt : (( Je demande, dit-il, que la 
farce cesse et que la séance commence ... On 
accuse d' Albarade; je ne le connais que par la 
voix publique, qui le proclame un ministre pa
triote; mais que luí reproche-t-on iei? une er
reur. Quel homme n'en est pas capable? Un 
choix qu'il a fait n'a pas répondu a l'attf'ute 
générale ~ Bou~hotte et Pache aussi ont faít des 
choix défectueux, et cependant ce sont deux 
vrais républieains, deux sinceres amis de la 
patrie. Un homme est en place, ii suffit, on le 
calomnie. Eh! quand cesserons-nous d'ajouter 
foi aux. contes ridicules ou pedides dont 011 

nons accable de toutes parts! 
(( Je me suis aper<;¡u qu'on avait joint a ceHe 

dénonciation assez générale du ministre UIl.C 
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dénonciation particuliere contre Danton. Se
rait-ce lui qu'on voudrait VOUS rendre suspect~) 
Mais, si, au lieu de décourager les patriotes en 
leur eherchant avec tant de soin des crimes ou 
il existe a peine une erreur légere, on s'occu
pait un peu des moyens de leur faciliter leurs 
opérations, de rendre Ieur travail plus cJair et 
moins épineux, cela serait plus honnete, et la 
patrie en profiterait. On a dénoncé Bouchotte, 
on a dénoncé Pache, car il était éerit <[ue les 
meilleurs patriotes seraient déno~cés. Il estbien 
temps de mettre fin a ces scenes ridicules et 
affligeantes; je voudrais que la société des jaco
billS s'en tint a une série de matieres qu'elle 
traiterait avee fruit; qu'elle restreignit le grand 
nombre de ceHes qui s'agitent dan s son sein, 
et qui, pour la plnpart, sont aussi fntiles que 
dangerenses. » 

Ainsi, Robespierre, voyant le danger d'Ull 
nouveau débordement des esprits, qui aurait 
3néallti tout gouvernemellt, s'effon;ait de rat
tacher les jacobins autonr de la conventÍon, 
des comités et des vieux patriotes. Tout était 
profit pour lui dans eette politique louable et 
utile. En préparant la puissance des comités, il 
préparait la sienne propre; en défendant les 
patriotes de meme date etde meme énergie que 
lni, iI se garantissait, et empechait l' opioÍon de 
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faire des vietimes a ses eotés; iI plac,;ait fort au· 
dessous de lui ceux dont ii devenait le protec
tenr; enfin il se faisait, par 5a sévérité meme , 
adorer des jacobins, et se donnait une haute 
réputation de sagesse. En cela, Robespierre ne 
mettait d'autre ambition que celle de tous les 
chefs révolutionnaires, qui jusque-la avaient 
voulu arreter la révolution au point ou ils s'ar
retaien t eux-memes; et cette poli tique , qui les 
avait tous dépopularisés, ne devait pas le rlé
populariser lui, paree que la révolution appro
chait du terme de ses dangers et de ses exct~s. 

Les députés détenus avaient été mis en accu
sation immédiatement apres la mort de Marat, 
et on préparait leur jugement. On disait déja 
qu'il fallait faire tomber les tetes des Bourbons 
qui restaient encore, quoique ces tétes fussent 
ceHes de deux femmes, l'une épouse, l'autre 
sreur dll de~nier roi; et ceHe de ce duc d'Or
léans, si fidele a la révolution, et aujourd'hui 
prisonnier a Marseille, pOllr prix de ses ser vices. 

On avait ordonné une fete pour l'acceptation 
de la constitution. Toutes les assemblées pri
maires devaient envoyer des députés qui vien
draient exprimer leur vreu ,et se réuniraient au 
champ de ia fédération daos une fe te solennelle. 
La date n'en était plus fixée au J 4 juillet, mais 
au 10 aout, car la prise des Tuileries avait 
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amené la république, tandís que la prise de la 
BastiUe, laissant subsister la monarchie, n'avait 
abolí que la. féodalité. Aussi les républicains et 
les royalistes constitlltionnels se dístinguaient. 
ils, en ce que les UTlS célébraiellt le 10 aoUt, et 
les autres le 14 juillet. 

Le fédéralisme expirait, et l'acceptation de 
la constitution était générale. Bordeaux gardait 
toujours la plus grande réserve, ne faisait au
cun acte décisif ni de soumission ni d'ho.,tilité, 
mais acceptait la constitution. Lyon ponrsui
vait les procédures évoquées au tribunal révo
lutionnaire; mais, rebelle en ce point seul, iI 
se soumettait quant aux autres, et adhérait 
aussi a la constitution. M arseille se lile refusait 
son adhésion. Mais sa petite armée, déja sépa
rée de ceHe du Languedoc, venait, dans les dt-'r
niers jours de juillet, d' etre chassée d' AvignoIl, 
et de repasser la Durance. Ainsí le fédéralisme 
était vaincu, et la constitution triomphante. 
Mais le danger. s'aggravait sur les frontieres; il 
devenait imminent dans la Vendée, sur le Rhin 
et dans le Nord; de nouvelles victoires dédom
mageaient les Vendéens de leur échec devant 
Nantes; et Mayence, V alenciennes , étaient pres
sées plus vivement que jamais par l'ennemi. 

Nous avons interrompu notre récit des é"é
nements militaires au moment oú les Vendéens, 
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repoussés de Nantes, rentrerent dans leur pays, 
et HOUS avons vu Biron arrlver a Angers, apres 
la délivrance de Nantes, et convenir d'un plan 
avec le général Canclaux. Pendant ce temps, 
Westermann s'était rendu a Niort avee la lé
gion germanique, et avait obtenu de Bíron la 
permission de s'avancer dan s l'intérieur du pays. 
Westermann était ce meme Alsacien qui s'était 
distingué an 10 aout, et avait décidé le succes 
de cette journée; qui, ensuite, avait servi glo
rieusement sous Dumouriez, s'était lié avec lui 
et avec Danton, et fut enfia dénoncé par Ma
rat, qu'il avait batonué, dit-on, pour diverses 
injures. 11 était du nombre de ces patriotes 
dont on reconnaissait les grands services, mais 
auxqllels on commefl(;ait a reproeher les plai
sirs qu'jls avaient pris dans la révolution, et 
dont on se dégoUtait déja, paree qu'ils exigeaient 
de la discipline dans les armées, des connais
sanees dans les officiers, et ne voulaient pas 
exclure tont général noble, ni qualifier de 
traitre tout général hattu. Westermann avait 
formé une légio~ dite germanique, de quatre 
on einq mille hommes, renfermant infanterie, 
eavalerie ~t artillerie. A la tete de eeHe petite 
armée, dont il s'était rendn maitre, et ou il 
maintenait une discipline sévere, il avait dé
ployé la plus grande audace et fait des exploits 
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brillants. Transporjé dans la Vendée avec sa 
légion, ill'avajt réorganisée de nouveau, et en 
avait ch~ss~ les l:khes qui étalfmt al1és le dé
noncer. Il témojgnait un mépris tl'es-haut pour 
ces batailloQs informes qui pilla ien t et déso
laien~ le.pays; Haf6chaít les memes sentiments 
que Biron, et était rangé avec lui parmi les 
aristocrates militaires. Le ministre de la guene 
Bouehotte avait, eomme on l'a vu, répandu ses 
agents jacobins et eordeliers dans la Vendée. 
La, ils rivalisaient avec les représentants et les 
généraux, autorisaient les pillages et les vexa
tioJls sous le titre de réquisitions de guerre, 
et l'indiscipline soos prétexte de défendre le 
soIdat contre le despotisme des officiers. Le 
premier eommís de la guerre, sous Bouchotte, 
était Vincent, jeune cordelier frénétique, l'es
prít le plus dangereux et le plus turhulent de 
eette époque; il gouvernait Bouchotte, faisait 
toW¡ les choix, et poursuivait les généraux avec 
une riglleur extreme. Ron sin , cet ordonnateur 
envoyé ~ Dumouriez, lorsque ses marchés fu
¡;.ent annulés, était l'ami de Viucent et de Bou
chotte, elle chef de lenrs agents dans la Ven
dée, sous ·le titre d'adjoint-ministre. Sous luí 
se trouvaient les nommés Momoro, imprimeur, 
Grammont, comédien, et plusieurs antres qui 
agis~aient dans le meme sens el avee la meme 
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violence. Westermann, déja peu d'accord avec 
el/X, se les aliéna tout-a-fait par un aete d'é
nergie. Le nommé Rossignol, aneien ouvrier 
orfevre, qui s'était fait remarquer au 20 juin 
et ati 10 aout, et qui commandait l'un des ha
taillons de la formation d'Orléans, était du 
nombre de ces nouveaux officiers favorisés par 
le ministere cordelier. Étant un jour a hoire 
avec des soldats de Westermann, il disait que 
les soldats ne devaient pas etre les esclaves des 
of6.ciers, que Biron était un ci-devant, un trai
tre, et que l' on devait chasser les bourgeoís 
des maisons pour y loger lei troupes. Wester
mann le 6.t arreter, et le livra aux trihunaux 
militaires. Ronsin se hata de le réclamer, et en
voya tont de suite a Paris une dénonciation 
con lre Westermann. 

Westermann, sans s'inquiéter de cet événe
ment, se mit en marche avec sa légion pour 
pénétrer jusqu'au creur meme de la Vendée. 
Partant du coté opposé a la Loire, c'ést·a·dire 
du midi du théatre de la guerre, il s'empara 
d'ahord de Parthenay, puis entra dans Amail-
10li, et mit le fen dans ce dernier bonrg, ponr 
nser de représailles envers M. de Lescure. 
Celui-ci, en effet, en entrant a Parthenay, avait 
exercé des rigueurs contre les hahitants, qui 
étaient accnsés d'esprit révolutionnaire. Wés-
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tf'l'mann 6t enlever tous les habitants d'Amail
Iou, et les envoya a cenx de Parth~nay, comme 
dédommagement; il bruJa ensuite le chateau 
de Clisson, appartenant a Lescnre, et repall
dit partont la terreur par sa marche rapitle et 
t~ b~u.,"\. ~'K\3.\';~x~ \\~ ""~"" ~"y..~<:'ut\()u"" mi.\\t:\\\'~~. 

Westermann n'était pas cruel, mais il com
men.,;a ces désastreuses représailles qui ruine
rent les pays neutres, accusés par chaque partí 
d'avoir favorisé le parti contraire. Tout avait 
fui jusqu'a Chatillon, 00. s'étaient réunis les 
familles des chefs vendéens et les débris df' 
leurs armées. Le 3 juillet, WestermanIl, ne 
cl'aignant pas de se hasarder au centre du 
p<lys insurgé, entra dans Chatillon, et en chassa 
le conseil supériellr et l'état-major, qui y sié
geaient comme dans leul' capitale. Le bruit de 
cet exploit audacieux se répandit au loin; mais 
la position de Westermann était hasarMe. Les 
chefs vendéells s'étaient repliés, avaient sonné 
le tocsin, rassemblé une armée considérable, 
et se disposaient a snrprendre Westermann du 
coté 00. il s'y attendait le moins. Il avait placé 
sur un moulin et hors de ChMillon un poste 
qni commandait tous les environs. Les Ven
déens, s'avan.,;ant a la dérobée, suivant leur 
tactique ordinaire, entourent ce poste et se 
mettent a l'assaillir de tOlItes parts. Wester~ 
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mann , averti un peu tard, s'empresse de le 
faire soutenir, mais les détachements qu'il en
voie sont repoussés et ramenés dans Ch:\tillon. 
l/alarme se répand alors dans I'armée répu
hlicaine; elle abandonne Chatillon en désor
dre; et WestermallIl lui - meme, apres avoir 
{ait des prodiges de bravoure, est emporté 
dans la fuite, et obligé de se sauver a la hate, 
en laissant derriere lui un gl'and nombre 
d'hommes morts ou prisonniers. Cet échec 
causa autant de découragement dans les es
prits, que la témérité et le succes de J'expé
ditíon avaient cause de présomption et d'es
pérance . 

. Pendant que ces choses se passaient a Cha
tillon, Biron venait de convenir d'un plan 
avec Canclaux. lIs devaient descendre lous 
deux jusqu'a. Nantes, balayer la rive gauche 
de la Loire, tourner' ensuite vers Machecoul, 
donner la main a Boulard, qui partirait des 
Sables, et, apres avoir ainsi sé paré les Ven
déens de la mer, marcher vers la Haute-Venclée 
pour soumettre toul le pays. Les repl'ésen
tanls ne voulurent pas de ce plan; ils préten
dirent qu'il fallait partir du point meme ou 
ron était, pour pénétrer dans le pays, marcher 
en conséquence sur les ponts de Cé avec les 
troupes ré!1rúes a Angers, et se faire appuyer 
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vls-a-vis par une colonne qui s'avancerait de 
N iort. Biron, se voyant contrarié, donlla sa 
démission. Milis, dans ce moment me me, on ap
prit la déroute de Chtttillon, et on imputa tout 
a Biron. On lui reprocha d'avoir laissé assiéger 
Nantes, et de n'avoir pas secondé Westermann. 
Sur la dénonciation de Ronsin et de ses agents, 
il fut mandé a la barre: Westermann fut mis 
en jllgement, et Rossignol élargi sur-Ie-champ. 
Tel était le sort des généraux dans la Vendée 
au milieu des agents jacobins. 

Le général Labaroliere prit le commande
ment des trollpes laissées a Angers par Biron, 
et se disposa, selon le vreu des représentants, 
a s'avancel' dans le pays par les ponts de Cé. 
Apres avoir laissé quatorze cents homrnes a 
Saumur, et quinze cents aux ponts de Cé, il 
se porta vers Brissac, oa il pla¡;a un poste pour 
assurer ses communications. Cette armée in
disciplinée commit les plus affreuses dévasta
tions sur un pays dévoué a la république. Le 
15 juillet, elle fut attaquée au camp de Fline 
par vingt mili e Vendéens. L'avant-garde, com
posée de troupes régulieres, résista avec vi
gueur. Cependant le corps de bataille allait 
céder, lorsque les Vendéens, plus prom pts a 
lacher le picd, se retirerent en désordre. I ... es 
nouveaux bataillons montrercut alors un peu 
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plus d'ardeur; et, pour les encourager, on leur 
donna des éloges qui n'étaient mérités que par 
l'avant-garde. Le 17, on s'avan~a presoeVihiers; 
et une nOllvelle attaque, re~lle et soutenue 
avec la meme viguellr par l'avant-garde, avec 
la meme hésitation par la masse de l'armée, 
fut repollssée de nouveau. On arriva dans le 
jOllr a Vihiers rneme. Plusiellrs généraux, pen
sant que ces bataillons d'Ürléans étaient trop 
mal organisés pOllr tenir la campagne, et 
qü'on' ne pouvait pas ave e une teIle armée 
rester au miliell du pays, étaient d'avis de se 
retirer. IJabaroliere décida qu'il fallait atten" 
dre a yihiers, et se défendre si on y était at
taqué: Le 18, a une heure apres midi, les 
Vendéens se présentent; l'avant-garde répu
blicaine se concluít avec la meme valellr; mais 
le reste de l'armée chancele a la vue de l'en
nemi, et se replie malgré les efforts des géné
rallx. Les bataillons de Paris, aimant mieux 
críer a la tt'ahison que se battre, se retirent 
en désordre. La cOllfusion devient générale; 
Santerre, qui s'était jeté dans la melt!e avec le 
plus grand courage, manque d'etre pris. Le 
représentant Bourbotte court le meme danger; 
et l'armée fuit si vite, qu'elle est en quelques 
heures a Saumur. La division de Niort, qui 
allait se mettre en monvement, s'arreta; et le 

v. 9 
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:.10, il (ut décidé qu'elle attendrait la réorgani~ 
sation de la colonne de Saumur. Corome il 
fa]Jait que quelqu'un répondit de la défaite, 
Ronsín et ses ag'ents dénollcerent le chef d'é
tat-major Berthier, et le général Menou, qui 
passaient tous deux pour etre aristocrates, 
paree qu'ils recommandaient la discipline. ,Ber
thier et Menou fment aussitOt mandés a Paris, 
eomme l'avaient été Biron et Wpc:.r·pY"nV-1I,D; 

Tel avait été jusqu'a cette époque 
cette guerreo Les Vendéens se levant 
coup en avril et en mai, avaÍent pris Thouars, 
Londun, Doné, Saumur, gra.ce a la mauvaise 
qualité des troupes composées de nouvelles 
recrues. Descendus jusqu'a Nantes en juin, ils 
avaient été repoussés de N antes par Canclaux, 
des Sables par Boulard, deux généraux qui 
avaient su introduire parmi leurs soldats 1'or
dre et la discipline. Westermann , agissant avec 
audace, et ayant quelques bonnes troupes, 
avait pénétré jusqu'a Chfttillon vers les pre
miers jours de juin; mais, trahi par les habi
tants, surpris par les insurgés, il avait essuyé 
une déroute; enfin la colonne de Tours, vou· 
lant s'avancer dans le pays avec les bataillons 
d'Orléans, avait éprouvé le sort ordinaire aux 
armées désorganísées. A la fin de juillet, les 
Vendéens dominaient done dans toute l'étendllC 
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de leur territoire. Quant au brave et malheu
reux Riron, accusé de n'etre pas a Nantes tan
dis qu'il visitait la Basse-Vendée, de n'etre pas 
aupres de Westermann tandis qu'il arretait un 
plan avee CancIaux, contrarié, interrompu 
dans toutes ses opérations, il venait d'etre en
levé a l'armée san s avoir eu le temps d'agir, 
et n'y avait paru que pour y etre continuelle

sé. Canclaux restait a Nantes; mais 
lard ne commandait plus aux Sa

deux bataillons de la Gironde ve
se retirer. Tel est done le tablean 

de . 'r Vendée en juillet : déroute de toutes les 
colonnes dans le hant pays; plaintes, dé non
ciations des agents ministériels eontre les gé
néraux prétendus aristoerates, et plaintes des 
généraux c.0ntrc les désorganisateurs envoyés 
par le ministere et les jaeobins. 

A l'Est et au Nord, les siéges de Mayence et 
de Valenciennes faisaient des progres alar
mants. 

Mayence, plaeée sur la rive gauche da Rhin, 
du coté de France, et vis-a-vis l'embouchure 
da Mein, forme un grand are decercle dont 
le Rhin peut etre considéré eomme lacorde. 
Un faubourg considérable, celui de Casset, 
jeté sur l'autre rive, communique avec la place 
par UD pont de bateaux. l/He de Petersau, 

~). 
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sitllée au-dessous de Mayence, remonte dans 

11": fleuve, et sa pointe s'avance assez haut pour 

hattre le pont de bateaux, et prendre les dé. 

fenses de la place a reverso Du coté du fleuve , 

'Mayence n'est protégée que par une muraille 

en briques; mais, du coté de la terre, elle est 

extremement fortifiée. En partant de la rive, a 
la hauteur de la pointe de Petersau, elle est 

défenduc par une enceinte et par un 

lequel le ruisseau de Zalbach 

rendre dans le Rhin. A l' extrémit~ 

le fort de Haupstein prend le fossé 

et joint la protection de ses feux a ceHe des 

eaux. A partir de ce point, l'enceinte continue 

et va rejoindre le cours supérieur dll Rhin; 

mais le fossé se trouve interrompu, et il est 

remplacé par une donble enceinte parallele a 
la premiere. Ainsi, de ce coté, deux rangs de . 

muraílles exigent un double siége. La citadelle, 

liée a la double enceinte, vient encore en aug

menter la force. 
Telle était Mayence en 1793, avant meme 

que les fortifications en el1ssent été perfec

tionnées. La garnison s'élevait a vingt mille 

hommes, paree que le général Schaal, ql1i de

vait se retirer avec une division, avait été re

jdé dans la place el n'avait pu rejoindre l'ar

mée de Custille. Les vivres n'étaient pas 
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proportionnés a cette garnison. Dans l'incer
titude de savoir sion garderait ou non Mayence, 
on s'était peu haté de l'approvisionner. Custi
ne en avait enfin donné l'ordre. Les jnifs s'é
taient présentés, mais ils offraient un marché 
astucieux; ¡Is voulaient que tons les convols 
arretés en route par l'ennemi lellr fllssent 
payés. Rewbel et Merlín refuserent ce marché, 
de crainte que les juifs ne fissent eux-memes 
etil~ver les convois. Néanmoins les grains lit' 

~ .. ' : .. : .... , t .. 

~tiaient pas; mais on prévoyait que si les 
m6ulins placés sur le fleuve étaient détruits, 
la mouture deviendrait impossible. La vi ande 
était en petite quantité, et les fourrases sur
tout étaient absolument insuffisants pour les 
trois mille ehevaux de la garnison. L'artillerie 
se eomposait de cent trente pieces en bronze, 
et de soixante en fer, qu'on avait trouvées, et 
qui étaient fort mauvaises; les FraU(;aís en 
avaient apporté quatre-vingts en bon état. Les 
pieces de rempart existaient done en assez 
grand nombre, mais la poudre n'était pas en 
quantité suffisante. Le savant et héroique Men
nier, qlli avait exéculé les travaux de Cher~ 
bourg, fut chargé de défendre Cassel el les 
postes de la rive droite; Doyré dirigeait les 
travaux dans le corps de la place; Aubert-Du
bayet el Kléber commandaient les tl'oupes; le~ 
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J'eprésentants Merlín et Rewbel animaient la 
garnison de leur présence. Elle campait dans 
J'intervalle des deux enceintes, et occupait au 
loio des postes tres-avancés. Elle était animée 
du meilleur esprit, avait grande confiance dans 
la place, dans ses chefs, rlans ses [orces; et, 
de plns, elle savait qu'eIle avait a défenrlre un 
point tres-important ponr le salut de la France. 

Le général Schrenfeld, campé sur la rive 
droite, cernait Cassel avec dix miIle Hessois. 
Les Autrichiens et les Prllssiens réunis faisaient 
la .grande attaque de Mayence. Les Autrichiens 
occupaient la droite des assiégeants. En fa ce de 
la double enceinte, les Prussiens formaient le 
centre de Marienbourg; la, se trouvait le quar
tier-général du roi de Prusse. La gauche, corn
posée encore de Prussiens, campait en face du 
Haupstein, el du fossé illondé par les eaux du 
ruisseau de Zalhach. Cinquante miile hommes 
a peu pres cornposaient eette armée de siége. 
Le vieux Kalkreuth la dirigeait. Brunswick 
commandait le corps d'ohservation du cOté des 
Vosges, ou .il s'entendait avec Wurmser pour 
protéger ceHe grande opération. La gros se ar-
1illerie de siége manquallt, on nf>gocia avec les 
états de I1ol1ande, qui viderent enCore une 
partie de leurs arsenaux,pouraider les progres 
de leurs voisins les plus redoutahles. 
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L'investissemellt commenca en aVl'il. En at-. 
tendant les convois d'artillerie, l'offensive ap-
partint a la garnison, qui ne cessa de faire les 
sorties les plus vigourel1ses. Le 11 avril, et 
quelques jOl1rs apres l'investissement, nos gé
néraux résolurent d'essayer une surprise con
tre les dix mille Hessois, qui s'étaient trop 
étendus sur la rive droite. Le 11 , dalls la nuit, 
ils sortirent de Cassel sur trois colonnes. Meu
nier marcha devant lui sur Hochein; les deux 
autre~ colonnes descendirent la rive droite 
vers Biberik; mais un coup de fusil, partí a 
l'improviste dalls la coIonne du général Schaal, 
répandít la confusion.Les troupes, toutes neuves 
encore, n'avaíent pas l'aplomb qu'elles acqui
rent bienlot sous leurs général1x. Il faUnt se 
retirer. Kléber, avec sa colollne, protégea la 
re traite de la maniere la plus imposante. Cettt> 
sortie valut aux assiégés quarante breufs ou 
vaches, quifurcnt salés. 

Le 16, les généraux ennemis voulaient faire 
enlever le poste de Weíssenau, qui, pIacé pres 
du Rhin et a la droite de leur attaque, les in
quiétait beaucoup. Les :Franc;ais,· malgré l'in
cendie du village, se retrancherent dans uu 
cimetierc; le représelltant Merlín s'y plac;a avec 
eux, et, par des prodiges de valeur, ils COD

serverent le poste. 
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Le 26, les Prussiens dépecherent un faux 
parlementaire, qui se disait envoyé par le géné
ral de l'armée <In Rhin pour engager la garni
son a se rendre. Les génér~\Jx, les représen
tants, les soldats déja attachés a ]a place, et 
convaincus qu'ils rendaient un grand service 
en arretant l'armée du Rhin sur la frontiere, 
repousserent toute proposition. Le 3 mai, le 
roi de Prusse voulut faire prendre un poste de 
la rive droite vis-a-vis Cassel, celui de Kosteim. 
Meunier le défendait. L'attaque, tentée le 3 mai 
avec une grande opiniatreté, et recommencée 
le 8, fut repoussée avec une perte considéra
ble pour les assiégeants. Meunier, de son coté, 
essaya l'attaque des Hes placées a l'embou
chure du Mein; il les pri t, les perdít ensuite, 
et déploya achaque occasion la plu~ grande 
audace. 

Le 30 mai, les Franc;;ais résolllrent une sor
tie générale sur Marienbourg, ou étaít le roí 
Frédéric-Guillaume. Favorisés par la nuít, six 
mille hommes pénétrerent a travers la ligne 
ennemie, s'emparerent des retranchements, et 
arriverent jusq u'au quartier - général. Cepen
dant l'alarme répandue leur mit toute I'armée 
sur les bras; íls rentrerent apres avoir perdu 
beaucoup de leurs braves. Le lendemain, le 
roí de Prusse, cOllrroucé, lit couvrir la place 
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de feule. Ce meme jour, Meunier faisait une 
nouvelle tentative sur l'une des Hes du Mein. 
Blessé au genou, il expira, moins de sa bles
sure que de l'irritatioll qu'il épronvait d'etre 
obligé de quitter les travaux dll siége. Toute 
1a gal'llison assísfa a ses funérailles; le roi de 
Prusse fit suspendre le feu pendant qu'on ren
daít les derniers honneurs a ce héros, et le 6t 
saluer d'une salve d'artillerie. Le corps fut dé
posé a la poínte dll bastion de Cassel, qu'il 
avait fait élever. 

I,es grallds convois étaient arrivés de Hol
lande. Il était temps de commencer les travaux 
du siége. Un officier prussien conseillait de 
s'emparer de l'ile de Petersau, dont la pointe 
remontaít entre Cassel et :Mayence, d'y établir 
des batteries, de détruire le pont de bateallX 
et les moulills, et de donner l'assaut a Cassel, 
une foís qu'on l'aurait isolé et privé des secours 
de la place. Il proposait ensuite de se diriger 
vers le fossé Ol! coulait la Zalbach, de s'y jeter 
sous la protection des batteríes de Petersau 
qui enfileraient ce fossé, et de ten ter un as~ 
saut sur ce front, qui n'était formé que d'une 
seule enceinte. Le projet était hardi et péríl
leux, cal' ii fallait débarquer a Petersa u, puis 
se jeter dans un fossé au mítieu des eaux et 
sous le feu dn Haupstein; mais aussi les résul~ 
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tat5 devaient etre tres-prompts. On aima mieux 
ollvrir la tranchée du coté de la double en
ceinte, et vis-a-vis la citadelle, sauf a faire un 
double siége .. 

Le .6 j uin, une premiere parallele fut tracée 
a huit cents pas de la premiere enceinte. Les 
assiégés mirent le désordre dans les travaux; 
iI fallut reculer. Le 18, une autre paralIele fut 
tracé e beaucoup plus loin, c'est-a-dire a quinze 
cents pas, et cette distance excita les sarcasmes 
de ceux qui avaient proposé l'auaque hardie 
par l'ile de Petersau. Du 2.4 au 2.5, on se rap
procha; on s' établit a huit cents pas, et OH 

éleva des batteries. Les assiégés interrompi
reut encore les travaux et enclouerent les ca
nons; mais ils furent enfin repoussés et acca
blés de feux continuels. Le 18 et le 19, deux 
cents pieces étaient dirigées sur la place, et 
la couvraient de projectiles de toute espece. 
Des batteries flottantes, placées sur le Rhin, 
incendiaient l'intérieur de la ville par le coté 
le plus ouvert, et lui causaiellt un dommage 
considérable. 

Cependant la derniere paraltele n'était pas 
encore ouverte, la premiere enceinte n'était 
pas encore franchie, et la garniaon pleine d'ar
deur ne songeait point a se rendre. Pour se dé
livrer des batteries flottantes, de bravea Ft'an-
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c;ais se jetaient a la nage, et allaient couper 
les cables des bateaux enuemis. 00 en VIt un 
amener a La nage un batean chargé de quatre
vingts soldats, qui furent faits prisonniers. 

Mais la détresse était au comble. Les mou
lins avaÍent été incendiés, et il avait faUu re
courir, pour moudre le grain, a des moulins 
abras. Eneore les ouvriers ne voulaient-iIs pas 
y travaillcr, parce que l'ennemi, averti, oe 
manquait pas d'accabler d'obus le líeu ou ils 
étaient placés. D'ailleurs on manquait presque 
tout-a-fait de blé; depuis long-temps on n'avait 
plus que de la chair de cheval; les soldats 
mangeaient des rats, et allaient sur les bords 
du Rhin pecher les chevanx morts que le fleuve 
entrainait. Cette nourriture devint fUlleste a 
plusieurs d'entre eux; iI {alIut la leur défendre, 
et les empecher meme de la rechereher, en 
pla<;ant des gardes au bord du Rhin. Un chat 
valait six fraIles; la chair de cheval mort qua
rante-einq sous la livre. Les offieiers ne se trai
taient pas mieux que les soldats, et Aubert
Dubayet, invitant a diner son état-major, lui fit 
servir, eomme régal, ün chat flan qué de douze 
sonriso Ce qu'il y avait de plus douloureux pour 
cette malheurellse garnison, c'était la priva
tÍon absolne de toute notlvelle. Les communi
cations étaient si bien intereeptées, que depuís 
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trois mois elle ignorait absolument ce qui se 
passait en France. Elle avait essayé de faire 
connaitre sa détresse, tantot par une dame qui 
allait voyager en Sllisse, tantot par un pretre 
qui avait prís le chemin des Pays-Bas, tantot 
en fin par un espion qui devait traverser le 
camp ennemi. Mais aucune de ces dépeches 
u'étaít parvenue. Espérant que pcut-etre on 
songerait a leur envoyer des nouvelles du Haut
Rhin, an moyen de bouteilles jetées dans le 
flenve, les assiegés y placerent des filets. Ils 
les levaient chaque jour, mais ils n'y lron
vaient jamais rien. Les Prnssiens, qui avaient 
pratíqué toute espece de ruses, avaient faít 
imprirner a Francfort de faux lJ1onitellrs, por
tant que DlImollriez avait renversé la cOllven
tion, et que Louis XVII régnait avec une ré
gence. Les Prllssiens placés aux avant-postes 
transmel taient ces faux lJJonitellrs aux soldats de 
la garnison; et eette lectllre répandait les plus 
grandes inquiétudes, et ajontait aux souffran
ces qu'on endurait déja, la doulellr de dé
fendre peut-etre une cause perduc. Cependant 
on attendait en se disant : L'armée du Rhin va 
bientot arriver. Quelguefois on disait: Elle 
arrive. Pendant une Iluit, on entend une ca
Ilonnade vigoureuse tres-Ioin de la place. On 
s'éveille avec joie, on court aux armes, et on 
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s'apprete a marcher vers le canon fram;ais, et 
a mettre l'ennemi entre rteux feux. Vain es
poir! le bruit eesse, et l'armée libératriee ne 
parait paso Enfin la détresse était devenue si 
insupportabJe, que deux mille habitants de
manderent a sortir. Aubert -Dubayet le leur 
permit; mais ils ne furent pas re<;:l1S par les as
siégeanls, resterent entre deux feux, el péri
rent en partie sons les m urs de la place. Le 
matin, on vit les soldats rapporter dans leurs 
manteaux des eufants blessés. 

Pendant ce temps, l'armée du Rhin et de 
la Moselle ne s'avan<;:ait paso Cus tine l'avait 
commandée jusqu'uu mois de juin. Encore 
tout abattu de sa retraite, il n'avait eessé d'hé
siter pendant les mors d'avril et de mai. Il di
sait qu'iJ n'était pas assez fort; qu-il avait be
soin de beaucoup de cavalerie pour soutenir, 
dans les plaines du Palatinat, les efforts de la 
ctlvalerie ennemíe; qu'il n'avait point de four
rages pour nourrir ses chevaux; qu'illui fallait 
attendre que les seigles fussent assez avancés 
pour en faire du fourrage, et qu'alors iI mar
cherait au seconrs de Mayence -v.. Beauhar
nais, son suceesseur, hésitant eomme luí, 
perdit l'oceasion de sauver la place. I~a ligne 

.. Voyez le prod,s de Custine. 
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des Vosges, comme on sait, longe le Rhin, et 
vient finir non loin d~ Mayence. En occupant 
les deux versants de la chalne et ses princi
paux passages, on a un avantage immense, 
paree qll'on peut se porter ou tout d'un coté 
ou tOllt d'un autre, et accabler l'ennemi de ses 
masses réunies. Telle était la po sitio n des Fran
t;;ais. L'armée du Rhin occupait le revers orien
tal, et eeUe de la Moselle le revers occidental; 
Brunswiek et Wurmser étaient disséminés, a 
la terminaison de la chaine, sur un cordon fort 
étendu. Disposant des passages, les deux ar
mées fran~aises pouvaient se réuni:..' sur l'un 
on l'autre des versants, aceabler ou Brunswick 
OH Wurmser, venir prendre les assiégeants par 
derriere, et sauver Mayerree. Beauharnais, 
brave, mais peu entreprcnant, ne fit que des 
mouvements incertains, et ne secourut pas la 
garnison. 

Les représentants et les généraux enfermés 
dans Mayence, pensant qu'il ne fallait pas 
pousser les dlOses a11 pire; que si on attendait 
huit jours de plus, on pourrait manquer de 
tout, et etre obligé de rendre la garnison pri
sonniere; qu'au eontraire, en capitulant, on oh
tiendrait la libre sortie avec les honneurs de la 
guerre, et que ron conserverait vingt mille 
hommes, devenns les plus braves soldats du 
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monde sous Kléber et Dubayet, déciderent 
qu'il fallait rendre la place. Sans doute, avee 
quelques jours de plus, Beauharnais pouvait la 
sauver, mais apres avoir attendu si long-temps, 
il était permis de ne plus peuser a un secours, 
et les raisons de se rendre étaient détermi
nantes. Le roí de Prusse fut facile sur les eOlldi
tions j il aceorcla la sortie avee armes et bagages, 
et n'imposa qu'une condition, e'est que la gar
nison ne servirait pas d'une année eontre les 
coalisés. Mais il restait assez d'ennemis a l'in
térieur pour utiliser ces admirables solJats, 
nommés depuís les Mayem;ais. lis étaieut tel
lement attachés a leur poste, qu'ils ne voulaient 
pas obéir a leuTs généraux lorsqu'il fallut sortir 
de la place: síngnlier exemple de l'esprit oe 
corps qui s'établit sur UI1 point, et de l'atta
chement qui se forme pour un líen qu'oll a 
défendu quelques moís ! Cependant la garnison 
cédaj et, tandís qu'elle défilait, le roi de Prusse, 
pleill el'admiratíon pour sa vaJeur, appelait par 
leur nom les officiers qui s'étaíent distíngués 
pendant le siége, et les complimentait avec une 
courtoisie chevaleresque. L'évacuation eut lien 
le 'A 5 juillet. 

On a vu les Autrichiens bloquant la place 
de Condé, et faisant le siége réguJier de Valen
caennes. Ces opérations, condnites simultané-
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mellt avec ceHes du Rhin, approchaient de 
leur termc. Le prince de Cobourg , a la tete du 
corps (l'observation, faisait face au camp de 
César; le duc d'Yol'k commandait le corps de 
siége. L'attaque, d'abord projetée sur la cita
delle, fut ensuite dirigée entre le faubourg de 
Marly et la porte de Mons. Ce front présentait 
beaucoup plus de développement, mais iI était 
moins défendll, el fut préféré comme plus ac
cessible. On se pro posa de battre les ouvrages 
pendant le jour, et d'inccndier la ville pendant 
la nuit, afin d'augmenter la désolation des ha
bitants et de les ébranler plus tot. La pl<lce fut 
sommée le J 4 jllin. Le général Fcrrand et les 
représentailts Cochon et Briest répondirp.nt 
avec la plus grande digllité. lis avaiellt réulli 
une g<lrniSOIl de sept mille hommes, inspiré 
de tres-bonnes dispositioos aux habitants, dont 
ils organiserent une partie en compagnies de 
canonniers, qui rendirent les plus grands ser
vices. 

Deux paralJeles furent successivement OU

verles dans les nuits des I [J et 19 j uio, et ar· 
mées de batteries formidables. Elles causerent 
dans la place des ravages affreux. Les habitants 
et la garnison répondirent a la vigueur de 
l'attaque, et détruisirent plllsieurs fois tons les 
travaux des assiégeants. Le 25 juin surtout fut 
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terrible. L'ennemi incendia la place jusqu'a 
midi, sans qu' elle répondit de son cOté; mais a 
cette heure un feu terrible, parti des remparts, 
plongea daus les tranchées, y mit la confusion, 
et y reporta la terrellr et la mort qui avaient 
régné dans la ville. Le 28 jUill, une troisieme 
paralleIe fut tracée, et le courage des habitants 
commenc;;a a s'ébranler. Déja une partic de cette 
ville 0plllente était incendiée. Les ellfants, les 
vieillards et les femmes avaient été mis dans 
des souterrains. La reddition de Condé, qui ve
nait d'etre pris par famine, augmentait encore 
le découragement des assiégés. Des émissaires 
avaient été envoyés pour les trav,ailler. Des ras
semblements commencerent a se former et a 
demander une capitulation. La municipalité 
partageait les dispositions des habitants ,et s'en
tendait secretement avec eux. Les représentants 
et le général Ferralld répondirent ave e la plus 
grande vigueur aux demandes qui leur furent 
adressées; et avec le secours de ]a garnison, 
dont le courage était parvenu au plus haut 
degré d'exaltation, ils dissiperent les rassem
blements. 

Le 25 juillet, les assiégeants préparerent leuts 
mines et se disposerent a l'assaut du chemin 
couvert. Par bonheur pOllr eux , trois globes 
de compression éclat~rent au moment meme 

Y. 10 
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bÚ les mines tle la garnison allaienl jouer, et 
détruire leurs ouvrages. IIs s'élancerenl alors 
sur trois colonnes, franchirent les palissades, 
et pénétrerent dans le chemill couvert. La .gar
nison effrayée se retirait, abaudonnant déja 
ses batteries; mais le généraI Ferrand la ra
mena sur les i'emparts. L'al,tillel'le, qui avait 
raíl des prodiges pendant tout le siége, causa 
encore de grands dommages aux assiégeants, et 
les arreta presqu'aux portes de la place. Le 
lendemain 2.6, le duc d'York somma le général 
Fenand de se rendre; iI anllOll~a qu'apres la 
jOllrnée écoulée, jl n'écouterai t plus 3ucune pro
position, et que la garnison et les habitants 
seraient passés au fil de l'épée. A cette menace, 
lesattroupements devinl'ent considérables; une 
multitude, 011 se tl'Ouvaient en grand nombre 
des hommes armés de pistolcts et de poignards, 
entoura la municipalité. Douze individus pri
I'ent la paroJe ponr tous. et firent la réquisi
tion formelle de rcndre la place. Le conseil de 
guerre se tenait aH milieu du tumulte; au
cun des membres ne pouvait en sortir,. et 
ils étaient tous consignés jusqu'a ce qu'ils 
eussent décidé la redditioll. Deux breches, 
des habitants mal disposés, un assiégeant vi
goureux, ne permettaient plus de résister. La 
place fut relldne le 28 juillet. La garnisoll sor-
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tit avec les honneurs de la guerre, fut con
trainte de déposer les armes, mais put rentrer 
en Franee, avec la seule condition de ne pas 
servir d'un an contre les coalisés. C'était en
core sept miIle braves soldats, qui pouvaient 
rendre de grands services contre les ennemÍs 
de I'jntérieur. Valenciennes avait essuyé qua
rante-un jours de bombardement, et avait été 
aecablée de quatre-vingt-quatre mille boulets, 
de vingt mirle obus, et de quarante-huit mille 
bombes. Le géuéral et la garnisoll avaient fait 
leur devoir, et J'artillerie s'était couverte de 
gloire. 

Dans ce me me moment, la guerre du fédéra
lisme se réduisait a ses deux calamités réelles : 
la révolte de LyOll d'une part, ceHe de Mar
seilIe et de TouIon de l'autre. 

Lvon consentait bien a reconnaitre la con-
" vention, mais r~usait d'obtempérer a deux 

décrets, celui qui évoquait a París les procé
dures cornmencées eontre les patriotes, et cellú 
qui destituait les autorités et ordonnait la for
mation d'nne nouvelle municipalité provisoire. 
Les aristocrates cachés clans Lyon effrayaient 
eette ville du retour de l'ancienne municipalité 
montagnarde , et, par la crainte de dangers in
certains, l'entrainaient dans les dangers réels 
d'nne révolte ouverte. Le 15 juillet, les Lyon-

10. 
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nais firent mettre a mort les deux patriutt's 
Chalier et Riard, et des ce jour ils furent dé
clarés en état de rébellion. Les deux girondins 
Chassetet Biroteau, voyant surgir le royalisme, 
seretirerent. Cependant le présidentde la com
mission populaire, qui était dévoué aux émi
grés, ayant été remplacé, les déterminations 
étaient devenues un peu moins hostiles. On 
reconnaissait la constitution, et on offrait de se 
soumettre, mais toujours a condition de ne pas 
exécuter les dellx principaux décrets. Dans cet 
intervalle, les chefs fondaient des canons, ac
caparaient des munitions, et les dífficu ltés ne 
semblaient devoir se terminer que palo la voie 
des armes. 

Marseille était beaucoup moins redolltable. 
Ses batailIons, rejetés au - dela de Ja Durance 
parCarteaux,.ne pouvaient opposer une longue 
résistance; mais elle avait eommu·niqué a la 
ville de Toulon , jusque-la si républicainc , son 
esprit de révolte. Ce port, 1'un des premiers 
du monde, et le premier de la Méditerranée, 
faisait envie aux Anglais, qui croisaient devant 
ses rivages. Des émissaires de l'Angleterre y 
intriguaient sourdement, et y préparaient une 
trahison infame. Les sections s'y étaient ré
unies le 13 j uillet, et, procédant comme toutes 
ceUesdn Midi '. avaíent destitué la mUllicipa-
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lité et fermé le club jacobino L'autorité, trans
mise aux mains des fédéralistes, risquait de 
passer successivement, de faetions en factions, 
aux émigrés et aux Anglais. L'armée de Niee,' 
dans son état de faiblesse, ne pouvait prévenir 
un tel malheur. Tout devenait done a erain
dre ;' et ce vaste ol'age , amoneelé sur l'horizon 
du lUidi, s'était fixé sur deux poinls, Lyon 
el Touloll. 

Depuis deux mois, lasituation s'était done ex
pliquée, et le danger, moins ulliversel, moins 
étourdissant, était mieux déterminé et plus 
grave. A l'Ouest, c'était la plaie dévorante de 
la Vendée; a Marseille, une sédition obstinée; 
a Toulon, une trahison sourde ~ a LyOI~, une 
résistance ouverte et un siége. Au Rhin et au 
Nord, c'était la perte des deux boulevarts, 
qui avaient si long-temps arreté la coalition et 
empeché J'ennemi de mareher sur la capitale, 
En septembre 1792, lorsque les prussiens 
marehaient sur París et avaient pris Longwy 
et Verdun; en avril 1793, apres la retraile (le 
]a Belgíque , apres la défaite de N erwinde, la 
(Iéfection de Dumouriez et le premier soule
vement de la Vendée; aU 31 mai 1793, apres 
l'insurrection universelle des départements, 
J'ínvasion du Roussillon par les Espagnols, et 
]a perte du camp de 'famars; a ces trois époques, 
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les dangers avaient été effrayants, sans doute, 
mais jamais peut- thre aussi réels qu'a cette 
quatrieme époque d'aout J793. C'était la qua
trÍeme el derniere crise de la révolution. La 
France était moins ignorante et moins neuve 
a la guerre qu'en septembre 1792 , moins ef
frayée de trahisons qu'en avril 1793, moins 
embarrassée d'insurrections qu'au 31 mai et 
au 12 juin; mais, si elle était plus aguerrie et 
mieux obéie, elle était envahie a la fois sur 
tous les points, au Nord, au Rhin, aux Alpes. 
aux Pyrénées. 

Cependant on ne connaitrait pas encore tous 
les maux qui affligeaient alors la république, 
si on se bornait a considérer les cinq ou six 
champs de bataille sur lesqllels ruisselait le 
sang humain. L'intél'ieur offra'it un spectacIe 
toutaussi déplorable. LesgmÍnsétaienttoujours 
chers et rares. On se battait a la porte des 
boulangers pour obtenir une modique quan
tité de pain. 00 se dispntait en vain avec les 
marchands ponr lellr faire accepter les assi
gnats en échange des objets de premiere né
cessité. La souffrance était au comble. Le 
pcuple se plaignait des accapareurs qui rete
naient les denrées, des agioteurs qui les faisaient 
renchérir, et qui discréditaient les assignats 
par leur trafico Le gOllvernement tout aussi 
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malheureux que le peuple, II 'avait, pOllr existel' 
aussi, que les assignats, qu'il fallait dOllner en. 
quantité trois ou quatre foís plus eonsidérable 
pour payer les memes services, et qu'on n'osait 
plus émettre, de pCUl' de les avilir encore 
davantage. On IIC savait dOlle plus eomment 
faire vivrc ni le peuple lli le gouvernemcnt. 

La production générale n'avait pourtant pas 
diminué. Bien que la nuit dll 4 aoút n'eút pas 
encore produit ses immenses effets, la Fl'ance 
ne manqnait ni de blé, ni de matieres pre
mieres, ni de matieres Ol! vrées; mais la dis
tribution égale et paisible en était devenue 
impossible , par les effets du papier-mo.llnaie. 
La révolution qui, en abolissant la monarchie, 
avait voulu néanmoins payer sa <lette; qui, en 
détruisant la vénalité des offices, s'était CIl

gagée a en rembourser la valclll'; qlli. ell 
défendant enfin le nouvcl ordre de dlOses 
contre l'EUl'ope conj urée, était obligée de faire 
les frais d'uue gllerre lII1iverselle, avaÍt, pOli!' 

suffire a toutes ces charges, les biells uationallx 
enlevés au clergé et aux émigrés. Po nI' mettre 
en circulation la valeur de ces biens, elle avai/: 
imaginé les assignats, qui en étaient la repré
sentation, et qui, par le moyell des achats • 
devaieut rentrer an trésor et etre brúlés. Mais 
cumme on doutait du succes de la révolutioll 
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et du maintien des ventes, ou ll'achetait pas 
les bieus. I .. es assignats restaient dans la cir
culatíon, comme une lettre de challge non 
acceptée, et s'avilissaient par le doute et par la 
quantité. 

Le numérair'e seul rcstait toujours eomme 
mesure réeIle des valeurs; et rien ne uuit á 
une monnaie eontestée, eomme la rivalité 
d'une monnaie certaine et íncontestée. L'une 
se resserre et refuse de se donner, tandis que 
l'autre s'offre en abondance, et se discrédite 
en s'offrant. Tel était le sort des assignats par 
rapport an numéraire. La révolution, con
damnée a des moyens violents, ne pouvait plus 
s'arreter. Elle avait mis en circulation forcée 
la valeur anticipée des biens nationaux ; elle 
devait essayer de la sOlltenir par des moyens 

. forcés. Le I I avril, malgré les gírondins qui 
1 uttaien t généreusement, mais imprudemmellt, 
contre la fatalité de cette situation révolution
naire, la cOllvention punit de six ans de fer 
quiconque vendrait du numéraire, c'est-a-díre 
échangeraít ulle certaine quantité d'argent on 
d'or contre une quantité Ilominale plus grande 
d'assignats. Elle punít de la meme peine quí
conque stipulerait pour les marchandises un 
prix diffél'ent, suivant que le paiement se fe
rait en lluméraire ou en assignats. 
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Ces moyens n'empeehaient pas la différenee 
de se pronoueer rapidement. En juin, un frane 
métal valait trois {,'anes assignats ; et en aout, 
deux mois apres, un frane argent valait six 
franes assígnats. Le rapport de diminution, qui 
était de un a trois, s'était done élevé de un 
a six. 

Dans une pareilIe situation, les marehands 
refusaient de donner leurs marehandises au 
meme prix qu'autrefois, paree que la monnaie 
qu'on leur offrait n'avait plus que le einquieme 
ou le sixieme de sa valeur. lIs les resserraient 
donc, et les refusaiellt aux aeheteurs. Sans 
doute, cette diminution de valeur eut été pour 
les assignats un ineonvénient absolument nulo 
si tout le monde, ne les recevant que pour ce 
qu'ils valaient réellement, les avait pris et don
nés au meme taux. Dans ee cas, ils auraient 
toujours pu faire les fonctions de signe dans 
les échanges, et servir a la circulation comme 
toute autre monnaie; mais les capitalistes qui 
vivaient de leurs revenus, les créanciers de 
l'état qui recevaient ou une rente anlluelle ou 
le remboursement d'un offiee, étaient obligés 
d'aecepter le papier suivall't sa valeur nomi
nale. Tous les débiteurs s'empressaient de se 
libérer, et les créanciers, forcés de prendre 
une valeur fictive, ne tOl/chaient que le quart, 
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le cinquieme ou le sixieme de leur capital. En
fin le peuple ouvrier, toujours obligé d'offrir 
ses services, de les donller 1\ qui veut les ac
cepter, ne sachant pas se concerter pour faire 
augmenter les salaires du douhle, du triple, a 
mesure que les assignats diminuaíent dans la 
meme proportion, ne recevait qu'ulle partíe 
de ce qui lui était nécessaire pour obtenir ell 
échange les objets de ses besoins. Le capita
liste, a moitié ruiné, était mécontent et silen
cieux; mais le peuple furieux appelait aeeapa
reurs les marchands qui ne voulaient pas lui 
vendre au prix ordinaire, et demandaít qU'OIl 
cnvoyat les accapareurs a la guillotine. 

eette facheuse situation était un résultat né
cessaire de la création des assignats, eomme 
les assignats eux-memes furent amenés par la 
néeessité de payer des dettes anciennes, des 
offices et une guerre ruineuse; et, par les 
memes causes, le maximum devait bientot ré
sulter des assignats. Peu importait en effet 
qu'on cut rendll cette monnaie forcé~, si le 
marchand, en élevant ses prix, parvenait a se 
soustraire a la nécessité de la recevoir. Il fal
¡ait rendre le taux des marchandises forcé 
comme celui de la monnaie. Des que la loi 
avait dit : le papier vant six franes, elle de
vait dire : telle marcha\l(lis~ lIe vaul que six 
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franes; cal' autremen t le m arehand, en la por
tant a douze, éehappait a l'échange. 

Il avait done faUu encore, malgré les giron
dins, quí avaient donné d'exeellentes raisons 
puisées dans l'économie ordinaire des choses, 
établir le maxlÍnum des grains. La plus grande 
souffranee pour le peuple, e' est le défaut de 
pain. Les blés ne manquaient pas, mais les fer
miers, qui ne voulaient pas affronter le tumulte 
des marchés, ni livrer leur blé au taux des 
assignats, se cachaient avec leurs denrées. Le 
peu de grain qui se montrait était enlevé ra
pidement par les comml1nes, et par les in di
vidus que la peur engageait a s'approvisionner. 
La disette se faisait encore plus sentir a Pari~ 
que dans aucune autre ville de .Franee, paree 
que les appro\'isionnements pour cette cité 
Ímmense étaient plus diffieiles, les marchés 
plus tumultueux, Ja peur des fermiers plus 
grande. Les 3 et 4 mai, la convention n'avait 
pu s'emptkher de rendre un déeret par le
quel tous les fermiers ou marehands de grains 
étaient obligés de déclarer la quantité de blés 
qu'ils possédaient, de faire battre ceux qui 
étaiellt en gerbe, de les porter dans les mar
ehés, et exclusivement dan s les marchés, et de 
les vendre a un prix moyen fixé par chaque 
commune, et basé sur les prix antérieurs dll 
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1 cr jallvier au ,el' mai. Personne ne pouvait 
acheter pour suffire a ses besoins au-dela d'un 
mois; ceux qui avaient vendu ou aeheté a un 
prix au-dessus du maximum, 011 mentí dalls 
leurs déclarations, étaient punís de la confis
cation et d'une amende de 300 él 1,000 franes. 
Des visites domiciliaires étaient ordonnées 
pour vérifier la vérité; de plus, le tableau de 
toutes les déclarations devait etre envoyé par 
les munieipalités au ministre de l'intérieur, 
pour faire une statistique générale des sub
sistances de la France. La commune de París, 
ajoutant ses arretés de poliee aux décrets de 
la convention, avait réglé en outre la distri
bution du pain dans les boulangeries. On ne 
pouvait s'y présenter qu'avec des cartes de 
sureté. Sur ectte carte, délivrée par les comi
tés révolutionnaires, était désignée la quantité 
de pain qu'on pouvait demander, et cctte quan
tité était proportionnée au nombre d'individus 
dont se composait ehaque famiUe. On avait 
réglé j llsqu'a la maniere dont OH devait faire 
queue a la porte des boulangers. Une carde 
était attachée a leur porte; chacun la tenait 
par la main , de maniere a ne pas perdre son 
rang et a éviter la confllsion. Cependant de 
méchantes femmes eOllpaient souvent la eorde; 
un tumulte épouvantable s'ensuivait, et il fal-
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lait la force armée ponr rétablir l'ordre. On 
voít a comllien cl'immcnses soucis est úm
damné un gouvernem'ent, el a quelles mesu
res vexatoires il se trouve entralné, des qu'il 
est obligé de tout voir pour tout régler. Mais 
dans cette situatioIl, chaque chose s'enchainait 
a une autre. Forcer le cours des assignats avait 
concluit a forcer les échanges, a forcer les prix, 
a forcer meme la quantité, l'heure, le mode 
des achats; le dernier fait résultait du premier, 
et le premier avait été inévitable comme la 
révolution elle-meme. 

Cependant le renchérissement des subsis
tances qui avait amené leur maximum, s'é
tendait a toutes les marchandises de premiere 
nécessité. Viandes, légumes, fruits, épices, 
matieres a écIairer et a bruler, boissons, étof
fes pOlIr vetement, cuÍrs ponr la chaussure, 
tout av:lit augmenté a mesure que les assignats 
avaient baissé, et le peuple s'obstinait chaque 
jOUl' davantage a voír des accapareurs la OU il 
u'y avait que des mar<:hands qui refusaient 
une monnaie sans valeur. On se sOlIvient qu'en 
février iI avait pillé chez les épiciers d'apres 
l'avis de Marat. En j uillet, iI avait pillé des ba
teaux de savon qui arrivaient par la Seíne a 
París. La commune inclígnée avait rendu les 
arretés les plus séveres, et Pache imprima cet 
avis simple et laconiqu(' : 
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LE MiURE PACHf; A SES CONCJTOYENS. 

c( Paris contÍent sept cent mille habilants :' 
le sol de Paris ne produit ríen pour Ieur nour
riture, leur habillement, leur entretien; iI faut 
done que Paris tire tout des autres départe
ments et de l'étranger. 

c( Lorsqu'il arrive des denrées et des mar
ehandises a París, si les habitants les pillent, 
on eessera d'en envoyer. 

« Paris n'aura plus rien ponr la nourriture, 
l'habillement, l'cntretien de ses nombreux 
habitants. 

(c Et sept cent mille hommes dépourvus de 
tout s'entre-dévoreront. ), 

Le peuple n'avait plus pillé; mais iI dernan
dait toujours des mesures terribles contre les 
marehands, et on a Vll le pretre Jacques Roux 
ameuter les cordeliers, ponr faire insérer dans 
la eonstitution un article relatif aux accapa
reurs. On se déchainait heaueoup aussi eOlltre 
les agioteurs, qui faisaient, disait-on, augmenter 
les marchandises, en spéculant sur les assignats, 
1'01', l'argent et le papier étranger. 

L'imagination populaire se créait des mons
tres et partout voyait des ennemis acharnés, 
tand is qu'il n'y avait que deS jouenrs a vides, 
profitant dll mal, mais ne le produisant pas, 
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t't n'ayant certainement pas la puissance de le 
produire. L'avilissement des assignats tenait a 
lIIle fonle de causes: leur qnantité considé
I'able; l'incertitude de leul' gage qui devait 
disparaitre si la révolntion succombait; leur 
comparaison avcc le numéraire qui ne perdait 
pas sa réalité, et avee les marchandises qui, 
eonservant leu/' valeur, refusaient de se don
ner contre une monnaie qui n'avait plus la 
sieuue. Dans cet état de ehoses, les capitalistes 
ne voulaient pas garder leurs fonds sous forme 
d'assignats, parce que sous eette forme ils dé
périssaient tOll5 les jours. D'abord ils avaient 
cherché a se procurer de l'argent; mais six 
ans de gene effrayaient les vendeurs et les ache
teurs de numéraire. lIs avaient alors songé a 
aeheter des marchandises; mais elles offraient 
un placelllellt passager, paree qu'elles ne pou
vaient se garder long-temps, et un placClllent 
dangereux, parce que la fureur contre les ac
caparellrs était au comble. On cherchait donc 
des súretés dans les pays étrangers. Tous ceux 
qui avaient des assigllats s'empressaient de se 
procurer des lettres de change sur Londres, 
sur Amsterdalll, sur Hambourg, sur Gene ve , 
sur toutes les places de l'Europe; ils donnaient, 
pour obtenir ces valeurs étrangeres, des va
ltmrs nationales énormes, et avilissaient ainsi 
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les assígnats en les abandonnant. Quelques
unes de ces lettres de change étaient réalisées 
hors de France, et la valeur en était touchée 
par les émigrés. Des meubIes magnifiques, 
dépouilles de l'ancien luxe, consistant en ébé
nisterie, horlogerie, gIaces, bronzes dorés, 
porcelaines, tableaux, éditions précieuses, 
payaient ces leUres de change qui s'étaient 
transformées en guinées ou en ducats. l\Iais 
on ne cherchait a en réaliser que la plus pe
tite partie. Recherchées par des capitalistes 
effrayés qui ne voulaient point émigrer, mais 
seulement donner une garantie solide a leuI' 
fortune, elles restaient presque toutes sur la 
place, ou les plus alarmés se les tr:msmettaient 
les uns aux autres. Elles formaient ainsi une 
masse particuliere de capitaux, garantie par 
l'étranger, et rivale de nos assignats. On a lien 
de croire que Pitt avait engagé les banquiers 
anglais a signer une grande quantité de ce pa
pier, et leur avait meme ouvert un crédit COll
sidérable pour en augmenter la masse, et COIl
tribuer, de cette maniere, toujours davantage 
au discrédit des assignats. 

On mettait encore beaucoup d'empresse
ment a se procurer les actions des compagnies 
de finances, qni semblaient hors des atteintes 
de la révo]ntion et de la contre-révolutioll, t't 
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qui offraient en outre un placement avanta
geux.Cellesde la eompagnie d'escompte avaient 
une grande faveur; mais ceHes de la compagnie 
des lndes étaient sllrtollt recherchées avec la 
plus grande avidité, paree qu'elles reposaient 
en quelque sorte sur un gage insaisissable, leur 
hypotheque consistant en vaisseaux, et en ma· 
gasins situés sur tOllt le globe. Vainement les 
avait·on assnjetties a un uroit de transfert eon
sidérable: les administrateurs éehappaíent a la 
loi en abolissant les actions, et ell les rempla. 
~ant par une simple inscription sur les regis
tres de la eompagnie, qui se faisait saus for· 
malité. lis fraudaient ainsi l'état d'un revenll 
considérable, cal' il s'opérait plusieurs milliers 
de tr;¡nsmissions par jour, et iIs rendaient illll
tiles les précautioTls prises pOlir empeeher 
l'agiotage. Vainement encore, pour diminner 
l'attrait de ces actions, avait-on frappé leur 
produit d'un droit de einq pour eent: les di
vid endes étaient distribués allX actionnaires 
comme remboursement d'une partie du ca
pital; et par ee stratageme les administrateurs 
échappaient encare a la loi. Aussi de 600 franes 
ee!' aetions s'éleverent a 1,000, 1,200, et meme 
2,000 franes. C'étaient autant de vaIeurs qu'on 
opposait a la monnaie révoIutionnaire, et qui 
servaient a la diseréditer. 

Y. 1 1 
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On opposait encore aux assignats non-seu
lernent toutes ces especes de fonds, rnais cer
taines parties de la dette publique, et meme 
d'autres assignats particuliers. Il existait en 
effet des emprunts souscrits a toutes les épo
ques, et sons ton tes les formes. Il y en a vait 
qui remontaient jusqu'il Louis XIII. Parmi les 
derniers souscrits sous Louis XIV, il Y en avait 
de différentes créations. On préférait généra
lernent ceux qui étaient antérieurs a la monar
chie constitutionnelle a ceux qui avaient été 
ouverts ponr le besoin de la révolution. Tous 
étaient opposés aux assignats hypothéqués sur 
les biens du clergé et des érnigrés. Enfiu, entre 
les assignats eux-rnemes, ou faisait des diffé
reuces. Sur cinq rnil1iards environ émis depuis 
la création, un rnilliard était rentré par les 
achats de biens llationaux; quatre milliards a 
peupres restaient en circulation; et sur ces 
quatre milliards, on en pouvait compter cinq 
cent millions créés sous Lonis XVI, et portant 
l'effigie royale. Ces derniers seraieut mieux 
traités, disait-on, en cas de contre-révolution, 
et adl'uis pour une partie au moins de leur va
leur. Aussi gagnaient-ils lO OH J 5 pour cent 
sur les autres. Les assignats républicains, seule 
ressource du gouvernement, seule monnaie du 
peuple, étaient done tout-a-f.'tit discl'édités, et 
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lultaient a la fois cOlltre le numéraíre, les mar
chandises, les papiers étrangers, les actions des 
compagnies de finances, les di verses créances 
sur l'état, et en fin contre les assignats royaux. 

Le remhoursement des offices, le paiement 
des grandes fournitnres faites a l'état pour les 
besoins de la guerre, l'empressement de beau
coup de débiteurs a se libérer, avaient produit 
de grands amas de fonds dans quelques mains. 
La guerre, la craínte d'nne révolution terrible, 
avaient interrompu beaucoup d' opérations como 
mm'ciales, amené de grandes líquidations, et 
angmenté encore la masse des capitaux stag
nants et cherchant des suretés. Ces capitaux; 
ainsi accumnlés, étaient livrés a un agiot per
pétnel sur la bourse de París, et se changeaiellt 
tour-a-tour en ór, argent, denrées, lettres de 
change, actíons des compagnies, vieux contrats 
sur l'état, etc. La, comme d'usage, interve
naient ces joueurs aventureux, qui se jettent 
dan s toutes les especes de hasard, qui spéculent 
sur les accidents du commerce, sur l'approvi
sionnement des armées, sur la bonne foi des 
gouvetnements, etc. Placés en observation a 
la bourse, ils faisaient le profit de toutes les 
hausses sur la baisse constante des assignats. 
La baisse de l'assignat commenc;;ait d'abord a la 
bourse, par rapport al! numéraire et atontes 

TI. 
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les valCllrs mohiles. Elle avait lieu ellsllite, pal' 
rapport aux marchandises qui renchérissaient, 
dans les boutiques et les marchés. Cependant 
les marehandises ne montaient pas aussi ra
pidement que le numéraire, paree que les mar
chés sont éloignés de Ja bourse, parce qu'ils 
ne sont pas aussi sensibles, et que d'aillellrs les 
marehands ue peuvent pas se donner le mot 
aussi rapidement que des agiotelll'S réunis dans 
une salle. La difIérenee, déterminée d'abord a 
la bourse, ne se pronow;:ait done ailleurs qu'a
pres un temps plus on moins long; l'assignat 
de 5 franes, qui déja n'en valait plus que 2 a la 
hourse, en valait eneore :3 dan s les marehés, 
et les agioteurs avaient ainsi l'intervalle néces
saire pour spécnler. Ayant leurs capitaux tout 
prets, ils prenaient du numéraire avant la 
hausse; desqu'il montait par rapport aux as
signats, ils l'éehangeaient eontre cellx-ei; ils en 
avaient une plus grande quantité, et, eomme 
la marchandise n'avait pas en le temps de 
monter encore, avec ceUe plus grande quantité 
d'assignats ils se procuraient une plus grande 
quantité de marehandises, et la revendaient 
quand le rapport s'était rétabli. Leur rOle con
sistait a occuper le numéraire et la marchan
dise pendant que l'un et l'autre s'élevaient par 
rapport a l'assignat. Leur profit n'était done 



CONn:NTfON NATIONAI,F. (1793). 16.5. 

que le profit constant de la hausse de toutes 
dlOses sur l'assignat, et il était naturel qu'on 
lcur en voulut de ce bpllÉ'fice tonjol.lr5 fJ:ld,: 
sur une calamité pllblique. Leur jt'tl ~;:ét('lId,,¡t 
sur la variation de toutes les especes de valeurs, 
telles que le p;¡pier étranger, les actions des 
compagnies, etc. lis profitaient de tons les aC~ 
cidents qui pouvaient produire des différences, 
tels q u'une défaite, une motíon, une fausse 
Houvelle. Ils formaient une classe assez consi
dé rabIe. On y comptait des banquiers étraQ.
gers, des fournisseurs, des usuriers, d'anciens 
pretres ou nobles, de récents parvenus révo
lutionnaires, et quelques députés qui, pour 
l'honneur de la convention, n'étaient que cinq 
011 six, et qui avaient l'avantage perfide de 
contribl1cr a la variation des valel1rs par des 
motions [aites a propos. Ils vivaient dans les 
plaisirs avec des actrices, des ci.-devant reli
gieuses OH comtesses, q ni, du rólede mai. 
tresses, passaient quelquefois á celui de négocia
trices d'atIaires. Les deux principaux députés 
engagés dans ces intrigues étaient J ulien, de 
Toulouse, et Delaunay, d'Angers, qui vivaient, 
le premier avec la comtesse de Beaufort, le 
second avec l'actrice Descoings. On prétend 
que Chahot, dissolu cornme un ex-capucin, et 
s'occupant quelquefois des questions finan .. 
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cieres, se livrait a cet agiotage, de compagnie 
avec deux freres, nommés Frey, expulsés de 
Moravie pOUl' leurs opillions révollltionnaires, 
et venus a París pOilr y faire le commerce de la 
Lanque. Fabre d'Églantioe s'en melait aussi, et 
00 accusait Danton, mais sans aueune preuve, 
de n'y etre pas étranger. 

L'intrigue la plus honteuse fut ceHe que ha 
le baroll de Batz, banquier et financier habile, 
avec Julien, de Toulouse, el Delaunay, d'An
gers, les députés les plus décidés a faire for
tune. lIs avaient le projet de dénollcer les mal
versations de la compagnie des Indes, de f;'lÍre 
baisser ses actions, de les acheter aussitot, de 
les relever ensuite an moyen de motious plus 
donces, et de réalisel' ainsi les profits de la 
hausse. D'Espagnac, cet abbé délié, qui fut 
foumissellr de Dumouriez dans la Helgique, 
qui avait obtenu depuis l'entreprise générale 
des charrois, et dont Jlllien protégeait les mar
chés aupres de la convention, devait foul'uir 
en reconnaissance les fonds de l'agiotage. Ju
líen se proposait d' entralner eucore dan s cette 
intrigue Fabre, Chabot, et autres, qui pou
vaient devenir utiles comme membres de divers 
comíté~. 

La plupart de ces hommes étaient attachés a 
la révolution, et ne cherchaient pas a la des-
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servir; mais, a tout événement, ils youlaíent 
s'assurer des jouissances et de la fortune. On 
ne connaissait pas toutes leurs trames secretes; 
mais, comme ils spéculaient sur le discrédit des 
assignats, on leur imputait le mal dont ils pro
fitaient. Comme ils avaient dans leurs rangs 
beallcoup de banquiers étrangers, on les disait 
agents de PÍtt et de la coalition; et on eroyait 
encore voir ici l'influence mystérieuse, et si re
doutée , du ministre anglais. On était, en un 
mot, également indigné contre les agioteurs et 
les accapareurs, et on demandait eontre les 
uns et les alltres les memes suppliees. 

Ainsi, tandis que le Nord, le Rhin, le Midi, 
la Vendée, étaient envahis par nos ennemis, 
nos moyens de finanees consistaient dans une 
monnaie non acceptée, dont le gage était in
certain comme la révolution elIe-meme, et qui, 
achaque accident, diminuait d'une valeur pro
portionnée au péril. Telle était cette situatíOn 
singuliere : a mesure que le danger augmen
tait et que les moyens auraient du etre plus 
grands, ils diminuaient au contraire ; les muni
tions s'éloignaient du gouvernement, et les 
denrées du peuple. Il fallaít done a la foís créer 
des soldats, des armes, une monnaie pOlIr l'é. 
tat et pour le peuple, et apres tout cela s'assu
rer des victoires. 



\ 
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CHAPITRE 111. 

Arrivée et réceptioll a París des eommÍssail'cs des assem
blées primaires. - Retl'aite du camp de Cl~sar par l'a1'
mec du Nord. - Fete de !'anniversaire du 10 aout, et 
Ínauguration de la constitution de 1793. - Mesures 
extraordinaires de salut publico Décret ordonnant la 
levée en masse. Moyens employés pour en assurer l'exe
clItion.-Institution du Grand·Lil'rf'; nOllvelle orgalli
salion de la dette publique. - Emprnnt forcé. Détails 
sur les 0p':'l'3tions flnaneiel'es a ectte ép0C¡lIe. _ NOll
veaux décrcts su\' le maximufIl, - Decrets eontre la 
Vcndée, contre les etrangel's et contre les BOllrboIls. 

L E S commissail'es envoyés par les asssem
blées primaires pOllr célébrer l'anniversaire du 
10 aout, et accepter la COl1stitution au nom 
de toute la France, venaient d'arriver a Paris. 
On voulait saisir ce moment pour exciter un 
mouvement d'enthousiasme, réconcilier les pro
vinces avec la capitale, el provoquer des réso
JutiOTlS héroi'ques. 011 prépara une réceptioll 
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brillante. Des marchands furent appelés de lous 
les environs. On amassa des subsistances con
sidérables pour qu'une disette ne vint pas trou
bler ces fetes, et que les commissaires jouissent 
a la foís du spectacIe de la paix, de l'abondanee 
et de l'ordre; on poussa les égards jusqll'a 01'

donner a toutes les admínistrations des voitures 
publiques de leur céder des places, meme cdles 
quí seraíent déja retennes par des voyageurs. 
L'administration du département qui, avec ceHe 
de la commune, rivalisait d'austérité dans son 
langage et ses proclamations, fit une adresse 
aux freres des assemblées primaires. « leí, leur 
« disait-elle, des hommes eouverts du masque 
« duo patriotísme vous parlercmt avec enthou
{( siasme de liherté, d'égalité, de république 
(1 une et indivisihle, tandís qu'au fout! de leur 
({ erenr, ils n'aspirent et ne travaillent qu'au ré
« tablissement de la royauté et au déchirement 
« de lenr patrie. Cenx-Ia sont les riches; et les 
« riches dans tous les temps ont abhorré les 
«( vertus et tué les mreurs. La, vous trouverez 
«( des femmes perverses, trop séduisantes par 
« leurs attraits, qui s'entendront avee eux ponr 
« vous entrainer dans le vice ... Craignez, erai
ce gnez surtout le ci-devant Palais-Royal; e'est 
« dans ee jardín que vous trouverez ces per
« fides. Ce famcux jal'din, berceau de la révolll-
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e( tion, llaguere l'asile des amis de la liberté, 
(l de l'égalité, n'est plus aujourd'hui, malgré 
(e notre active surveillance, que l'égout fangeux 
« de la société, le repaire des scélérats, l'antre 
« de tous les conspiratcurs ... Fuyez ce líen em
(( poisonné; préférez au spectacle dangereux 
le du luxe et de la débauche les utiles tableaux 
(e de la vertu laboriense; visitez les faubourgs, 
ce fondateurs de notre liberté; entrez dans les 
te ateliers, ou des hommes actifs, simples et ver",; 
« tueux comme vous, comme vous prets a dé
« fendre la patrie, vous attendent depuis long
le temps ponr serrer les liens de la fraternité. 
({ Venez surtont dans nos sociétés populaires. 
« U nissons-nons, ranimons·nous aux nouveaux 
(e dangersde la patrie, et jurons ponr la derniere 
C( (ois lél rnort et la destructioll des tyrans ! )) 

Le premier soín fut de les entralner aux Ja
cobins , qui les re<;urent avec le plus granel em
pressement, et lenr offrirent lenr salle ponr s'y 
réunir. Les commissaires accepterent cette of
fre, et il fut convenu qu'ils délibéreraient dans 
le se in meme de la société, et se confondraient 
avec elle pendant leur séjour. De cette maniere, 
il n'y avait a Paris que quatre cents jacobins 
de plus. La société, qni siégeait tous les denx 
.jours, vouIut aIors se réunir tous les jours pOOl' 
délibérer avec les commissaires des départe-
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ments, su!' les mesures de salut publico On di
sait que, dans le nombre de ces commissaires, 
qllelques-uns penchaient pour l'indulgence, et 
qu'ils avaient la mission de demander une am
nistie générale le jour de l'acceptation de la 
constitution. En effet, quelques personnes son
geaient· a ce moyen de sauver les girondíns prí
sonniers, el tous les autres détenus pour cause 
politiqueo Mais les jacobins ne voulaiellt au
cune composítion, et il Ieur fallait a la foís 
énergie et vengeance. On avait calomnié les 
commissaires des assembJées primaires, dit Has
serifratz, en répandant qll'íls voulaient pro po
ser une amnistie; ils en étaient inca rabies, et 
s'uniraient aux jacobins pour demander, avec 
les mesures urgentes de salut pubJic, la puni
tion de tous les traltres. Les commissaires se 
tinrent pour avertís, et si quelqlles - uns, du 
reste peu nombreux, songeaient a une amnis
tie, aucun n'osa plus en faire la proposition. 

Le 7 aoUt, au matin, ils furent cond uits a 
la commune, et de la commune a l'Éveché, Otl 
se tenait le club des électeurs, et Otl s'était pré
paré le 31 mai. C'est la que devait s'opérer la 
récoIlciliation des départements avec Paris, 
puisque c'était de la qu'était partie l'attaque 
contre la représentation nationale. Le maire 
Pache, le procureur Chaumette et toute la mu-
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nicipalité, marchant a lenr tete, introduisent 
les commissaires a l'Éveché. De part et d'autre, 
on s'adresse des discours; les Parisiens décla
rent qll'ils n'avaient jamais voulu ni méconnai
tre, ni usurper les droits des départemcnts, les 
commissaírcs reconnaissent a leur tour qu'on 
a calomnié París; ils s'cmhrassent alors les 
UIlS les mItres, et se livrent au plus vif enthou
síasme. Tout-a-coup l'idée leur vient d'aller a 
la convention pour lui faire part de eette ré
conciliation. Ils s'y rendent en effet, et sont 
introduits sur-le-champ. La discussion est in
terrompue, l'un des commissaires prend la 
parole. ( Citoyens représentants, dit-il, nous 
« venons vous faire part de la scene attendris
« sante qui vient de se passer dans la salle eles 
'( électcllrs, ou nous sommes allés donner le 
(( baíser de paix a nos freres de París. Bien
(( tot, naus l'espérons, la tete des calomnia
( teurs de cette cité républicaine tombera sous 
(( le glaive de la loi. NOllS sommes tous mon
« tagnards, vive la Montagne! » Un autre de
mande que les représentants donnent ame 
commissaires le baiser fraternel. Aussitot les 
membres de l'assemblée quittent leurs plaees, 
et se jettent dans les bras des eommissaires des 
départements. Apres quelques instants d'uue 
sct-lle d'attendrissement et d'enthousiasme, les 
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commissaires défilent dans la salle, en pOtlS
sant les eris de vive la Montagne! vive la répu
blique! et en ehantant : 

La lHontagne llOllS a sanvés 
En congédiant Gensonné .... 
La Montagne nous a sallvés 
En congédiant Gensonné. 
Al! diable les Blizot, 
Les Vergniaud, les Brissot! 
Uansons la carmagnole, etc. 

'lis se rendellt ensuite aux Jaeobins, oú ils 
rédigent, an nom de lous les employés des as
semblées primaires , une adres se pour déclarer 
:mx départcments que París a été calomnié. 
( Freres et amis, écrivent- ils, calmez, calmez 
vos inquiétudes. NOllS n'avons tous ici qll'un 
sentiment. Toutes nos ¡'unes sont confondues , 
et la liberté triomphante ne promene plus ses 
l'egards que sur des jacobins, de~ freres et des 
amis. Le Marais n'est plus. Nous ne formons 
ici qu'une énorme et terrible l\'IONTAGNE qui va 
vomir ses feux sur tous les royalístes et les par
tisans de la tyrannie. Périssent les Iibellistes 
infames qui ont calomnié París 1... Nous veillons 
tous iei jour et Huit, et nOllS travaillons de con
cert avee nos [reres de la eapitale, an salut 
commUJl ... NOllS ne rentrerons dans nos foyers 
que pour vous anJloneer que la Frunce est libre, 
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et que la patrie est sauvée.» Cette adresse, lne, 
applaudie aveé enthousiasme, est envoyée a la 
convention pour qu' elle soit insérée sur -le
champ clans le hulJetin de la séance. L'ivresse 
devient générale; une foule d'orateurs se pré
cipitent a la tribune du club, les tetes com
melleent a s'égarer. Robespierre, en voyant ce 
trouble, demande aussitót la parole. Chacun la 
lui cede avec empressement~ Jacobins, com
missaires, tous applaudissent le célebre oratenr, 
que quelques - uns n'avaient encore ni vu ni 
entendu. 

Il félicite les départements qui viennent de 
sauver la France. (<11s la sau-verent, dit-il, une 
premiere fois en 89, en s'armant spontanément; 
une seconde fois, en se rendant a París pOllr 
exécuter le 10 aoiit; une troisieme, en venant 
donner au milieu de la capitale le spectacle de 
l'uuion et de la réconcilíation générale. Dans 
ce moment, de sinístres événemeuts out amigé 
la république, et mis son exÍstence en danger; 
mais des républicains ne doivent rien craíndre, 
et iis ont a se défier d'une émotion qui pour
rait les entrainer a des désordres. On voudrait 
dans le moment produire une disette factice 
et amener un tumulte; on voudrait porter le 
peuple a l' Arsenal, pour en disperser les ITJ([

nitions, OH Y mettre le fen, comme iI viellt 
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d'arriver dans plusieurs villes; enfln, on ne re
nonce pas a causer encore un événement dans 
les prisons, pour calomnier París, et rompre 
l'ünion qui vient d'etre jurée. Défiez-vous de 
tant de piéges, ajonte Robespierre, soyez cal
mes et fermes; envisagez sans crainte les mal
heurs de la patrie, et travaillons tous a la 
sauver. )) 

011 se calme a ces paroles, et 011 se sépare 
a pres avoir sal ué le sage orateur d' applaudis
sements réitérés. 

Aucun désorclre ne vint troublcr Paris peno 
dant les jours suivants, mais rien ne fut oublié 
pOUI' ébranlcr les imaginations et les disposer 
a un généreux enthousiasme. On ne cachait 
ancun danger, on ne dérobait ancune nouvelIe 
sinistre a la connaissance du peuple; on publiait 
successivement les déroutcs de la Vendée, les 
nouvelIes toujours plus alarmantes de Toulon, 
le mouvement rétrogradc de l'armée du Rhin, 
qui se repliait devant les vainqueurs de Mayen
ce, et enfin le péril extreme de l'armée du N ord, 
qui était retiré e au camp de César, et que les 
Impériaux, les Anglais, les Hollandais, maltres 
de Condé, de Valenciennes, et formant une 
masse double, pOllvaient enlever en un coup 
de main. Entre le camp de César et París, íl y 
avait tout an plus quarante lieues, et pas un 



CONVENTION NATIONALE (1793). 177 

régiment, pas un obstacle qui put arreter l'eullc
mi. L'armée du Nord enlevée, tout était perdu, 
et on reclleillait avec anxiété les moindres 
bruits arrivant de cette frontierc. 

Les craintes étaicnt fondées, et dans ce mo
ment, en éfet, le camp de César se trouvait 
daus le plus grand péril. Le 7 aout, au soir, 
les coalisés y étaient arrivés, et le menac,;aient 
de toutes parts. Entre Cambray et Bouchain , 
s'étend une ligne de hauteurs. L'Escaut les pro
tége en les parcourant. C'est la ce qu'on appelle 
le camp de César, appuyé sur deux places, et 
bordé par un cours d'eau. Le 7, ao soir, le dnc 
d'York, chargé de tourner les Franc,;ais, dé
bouche en vue de Cambray qui formait la droite 
du camp de César. Il somme la place; le com
mandant répolld en fermant ses portes et en 
brulant les faubourgs. Le rneme soir, Cobourg, 
avec une masse de 40 mille hommes, arrive 
sur deux colonnes aux bords de l'Escaut, et 
hivouaque en face de notre campo Une chalenr 
étouffante paralyse les forces des hornmes et 
des chevaux; plusienrs soldats, frappés. des 
rayoos du soleil, ont expiré dans la journée. 
Kilmaine, nommé ponr remplacer Custine, el 
n'ayant voulu accepter le cornmandement que 
par intérim, ne croit pas pOllvoir tenir dans 
nne position anssi périIJellse. NIenacé, vers sa 

, 12 
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droite, d'etre tourné par le due d'York, ayant 
a peine trente-einq mille hommes découragés ~'t 
opposer a soixante-dix mille hommes victorieux, 
iI croit plus prudent de songer a ]a retraite, 
et de gagner du temps en alIant chercher un 
:lutre poste. La ligne de ]a Scarpe, placée Jer
riere eeHe de I'E!5caut, lui parait bOllne a OCCII
pero Entre Arras et DOllay, des hauteurs bordées 
par la Scarpe forment un camp semblable an 
eamp de César, et, comme eelui-ci, appuyé par 
deux places et bordé par un cours d'eau. Kil
maine prépare sa retraite pour le Iendemain 
matin 8. 

Son corps d'armée traversera la Cense, pe
tite riviere longeant les derrÍeres dll terraiIl 
qll'il oecupe, et lui-meme se portera, ave e une 
forte arriere-garde, vers la droite, ou le d llC 

d'York est tout pres de déboucher. Le lellde
main, en efl'et, a la poiute du jour, la grosse 
artillerie, les bagages et l'infanterie se mettent 
en mouvement, traversent la Cense, et dé
truisent tous les passages. Dne heure apres, 
Kilmaiooe, avec quelques batteries d'artillerie 
légere, et une forte divÍsion de eavalerie, se 
porte vers la droite, pour protéger la retraite, 
contrc les Anglais. Il ne pouvait arriver plus 
a propos. Deux bataillons, égarés daos leur 
route, se trollvaient ellgagés dans le peht vil-
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lage de Marquion , et faisaient une forte ré
sistance contre les A~glais. Malgréleurs efforts, 
ils étaient pres d'etre enveloppés. Kilmaine, 
arrivant aussitot, place son artillcrie légere Sll r 
le flanc des ennemis, Jance sllr cux sa cavale
rie, et les force a reculer. Les bataillons sont 
alors dégagés, et penvellt. rejoindre le reste 
de l'armée. Dans ce moment, les Anglais et les 
Impériaux, débouchant a la fois sur la droite 
et sur le front du camp de César, le trouvent 
entierement évacl1é. Enfin, vets la chute du 
jour, les Fram;ais sont réunis au camp de Ga
varelle, appuyés sur Arras et Douay, et ayant 
la Scarpe devant eux. 

Ainsi, le 8 aout, le camp de César est évacué 
comme l'avait été celui de Famars; Cambray et 
BOl1chain SOI1 t abandounés a Ienrs propres 
forces, comme Valencieunes et Con dé. La ligue 
de la Scarpe, placée derriere celle de I'Escant, 
n'est pas, comme on sait, entre Paris etl'Escaut, 
mais entre l'Escaut et la mero Kilmaine vient 
donc de marcher sur le cOté, au lieu de mar
cher en arriere; et une partie de la frontiere se 
trouve ainsi déconverte. Les coalisés peuvent 
se répandre dans tout le département du Nord. 
Que ferallt-ils? Iront-ils, marchant une jour
Jlée de plus, attaquer le camp de GavarelJe, el 
enl~ver I'(~nnemi qui Ic~ll" a échappé? Mal'che-

1'2. 
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ront-ils sur Paris, ou reviendront-ils a leur :m
cien projet sur Dunkerque? En attendan!, ils 
poussent des partís jusqu'a Péronne et Saillt
Quentin, et ralarme se communique a París, 
ou l'on répand avec effroi que le camp de Cé
sar est perdu, comme celui de Famars; que 
Cambray est livré comme ValenciellIles. Df' 
toutes parts, on se déchaine contre Kilmaine, 
oubliant le service immense qu'il vient de ren
dre par sa beBe retraite. 

La f~te solennelle du JO aout, destinée a élec
tri ser tous les esprits, se prépare au milieu de 
ces bruits sinistres. Le 9, on fait a la conventíon 
le rapport sur le recensement des votes. Les 
quarante-quatre mille municípalités ont accepté 
la constitution. Il ne manque dan s le nombre 
des votes que ceux de Marseille, de la Corsc 
et de la Vendée. Une seule commune, ceHe de 
Saint-Tonnant, département des Cotes-du-N ord, 
a osé demander le rétablissement des Bourbons 
sur le trone. 

Le 10, la rete commence avec le jour. Le 
célebre peintre David a été chargé d'en etre 
l'ordonnateur. A quatre heures du matin, le 
cortége est réuni sur la place de la Bastille. La 
convention, les envoyés des assemblées pri
maires, parmi lesquels on a choisi les quatre
vingt-six doyens d'age, ponr représenter les 
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quatre-vingt-six départements, les sociétés po· 
pulaires, et toutes les sections armées, se ran
gent autour d'une grande fontaine, dite de la 
Régénération. Cette fantaine est formé e par 
une grande statue de la nature, qui de ses 
mameHes verse I'cau dans un vaste bassin. Des 
que le saleil a doré le faite des édífiees, on le 
saine en chantant det: strophes sur l'aír de la 
lVIarseillaise. Le président de la conventiou 
prend une coupe, verse sur le sol l' eau de la 
régénératión, en boít ensuite, et transmet la 
coupe aux doyens des départements, qui boi· 
vent chaeun a lellr tour. Apres eette cérémo
nie, le cartége s'aehemine le long des boule
varts. Les sociétés popnlaires, ayant une 
banniere al! est peint l'reil de la surveillanee, 
s'avancent les premieres. Vient ensuite la con
vention tout entier-e. Chacun de ses membres 
tíent un bouquet d'épis de blé, et huitd'entre 
eux, placés au centre, portent sur une arche 
I'aete constitutionnel et les droits de I'homme. 
Autour de la convention, les doyens d'age for
ment une chalne 1 et marchent unís par un COI'

don tricolore. lis tiennent dans leurs mai llS un 
rameau d'olivier, signe de la réconciliatioIl des 
provinces avec Paris, et une pique destinée a 
faire partie du faisceau national formé par les 
quatrc-vingt-six départemellts. A la suite de 
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eette portian du eortégc, vieuuent des gral/pes 
de peupIc , avec les instruments des divers mé
tiers. Au milieu d'eux, s'avance une charrue 
qui porte un vieillard et sa vieille épouse, et 
qui est tralnée par leurs jeunes fils. Cette 
charrue .est immédiatement suivie d'un chal' 
de guerre sur lequel repose l'urne des soldats 
.J;llorts pour la patrie, Enfin la marche est fer
mée par des tombereaux chargés de sceptres, 
de courunnes, d'armoiries et de tapis a fleurs 
de lis. 

Le cortége parcourt les boulevarts et s'ache
mine vers la place de la Révolution. En pas
sant a.u boulevart Poissonniere, le président 
de la convention donne une branche de lau
riel' aux hérolnes des 5 et 6 octobre , assises sur 
leurs canons. Sur la place de la Révolution, iI 
s'arrete de no.uveau, et met le feu a tous les 
insignes de la royauté et de la noblesse trainés 
dans les tombereaux. Ensuite il déchire un 
voile jeté sur une statue, qui, apparaíssant a 
tous les yeux, laisse voir les tr:úts de la Liberté. 
Des salves d'artillerie marquent l'instant de 
son inauguration; et, au meme moment, des 
milliers d'oiseaux, portant de légeres bande
roles, sont déIivrés, et semblent annoncer, en 
s'élan~ant dans les airs, que la terre est affrar~, 
chie, 
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On se rcnd ensuite au Champ-de-l\fars par 
la place des Invalides, et on défile devant une 
figure colossale représentallt le peuple franc;ais 
qui tcrrasse le fédéralisme el l'étouffe dan s la 
fange d'un marais. Enfin on arrive au champ 
memc de la fédération. La, le cortége se divise 
en dellx colollnes, qui s'allongent <lutour de 
l'alltel de la patrie. Le pl'ésident de la c6nven
lion et les quatre-vingt-six doyens oeeupent 
le sommet de l'auteL; les membres de la cou
ven tion et la· masse des envoyés des assemblées 
primaires en occupent les degrés. Chaque 
groupe de peuple vient déposer alternative
ment autour de l'autelles produits de son mé
tier, des étoffes, des fruits, des objets de tonte 
espece. Le président de la convention, reeueil
lant ensuite les actes sur lesqllels les assem
blées primaires ont inserit leurs votes, les dé
pose sur l'autel de la patrie. Une déchargc 
générale d'artillerie retcntit aussitüt; un peu
pIe immense joint ses cris aux éclats <lu canon, 
et on jure, avec le nH~me enthousiasme qu'au 
14 juillet 1790 et 1792, de défendre la consti
tution: serment bien vain, si on considere la 
lettre de la constitution, mais bien héroi'que 
et bien observé, si on ne considere que le sol 
et la révolution elle-meme ! Les constitutiolls 
f'1l effet ont passé, l1lais le sol et la révollltion 
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furcnt défelldus avec une constance héroique. 
Apres cette cérémonie, les quatre-vingt-six 

doyells d'age remettent lenrs piques au prési
dent; celui-ci en forme un faisceau, el le con
fie, avec l'acte constitutionncJ, aux députés des 
assemblées primaires, en leur recommandant 
de réullir toutes leurs force s autour de l'arche 
de la non .. elle alliance. On se sépare ensuite; 
une partie du cortége accompagne l'urne ciné
raire des Fran«;ais morts .pour la patrie, dans 
un temple destiné a la recevoir; le reste va 
déposer l'arche de la constitution dans un líeu 
ou elle doít rester en dépot jusqu'au lende
main, pour etre rapportée ensuite dans la salle 
de la convention. Une grande représentation, 
figurant le siége et le bombardement de Lille, 
et la résistance hérolque de ses habitants, oc
cupe le reste de la journée, et dispose l'ima
gination du peuple aux scenes guerrieres. 

Telle fut cette troisieme fédération de la 
France r~publicaine. On n'y voyait pas, comme 
en 1790, toules les c1asses d'un grand peuple, 
riches et pauvres, nobles et roluriers, con
fondus un instant dans une meme ivresse. et 
fatigués de se halr, se pardonnant pour quel
ques heures leurs différences de rang et d'o
pinion; on y voyait un peuple immellse, ne 
parlant plus de pardon, mais de danger, de 
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dévouement, de résolutions désespérées, et 
jouissant avec ivresse de ees pompes gigantes
ques, en attendant de courir le lendemain sur 
les champs de bataille. Une eirconstance rele
vait le caractere de cette scene, et eouvrait ce 
que des esprits dédaiglleux ou hostiles pour
raient y trouver de ridicule, e'est le danger, 
et I'entrainement avee lequel on le bravait. 
Au premier J 4 jllillet 1790, la révolution était 
innocente encore et bienveillan te, mais elle 
pouvait n'etre pas sérieuse, et etre mise a fin 
comme une faree ridicule, par les baionnettes 
étrangeres; en aoút 1793, elle était tragique, 
mais grande, signalée par des victoíres et des 
défaites, et sérieuse comme une résolution 
irr~vocable et hérolque. 

Le moment de prendre de grandes mesures 
était arrivé, De toutes parts fermentaient les 
idées les plus extl'aordinaires : on proposait 
d'exclure tons les nobles des emplois, de dé
eré ter l'emprísonnement général des suspeets, 
cOlltre lesquels il n'existait pas encore de loi 
assez précise, de faire lever la population en 
masse, de s' em parer de toutes les subsistances, 
de les transporter d:ins les magasins de la ré
publique, qui en ferait elle-meme la distribu
tion a ehaque individu; 011 cberchait en fin , 
sans savoir l'irnaginer, uu moyen qui fournlt 
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sUI'-le-champ des fonds suffisants. Ou exigeait 
surtol1t que la convention restat en fonctions, 
qu'eIle ne cédat pas ses pouvoirs a la nouvelle 
légíslature qui devait luí succéder, et que la 
constitntion fut voilée cornme la statlle de la 
loi, jusqu'a la défaite générale des ennemis de 
la république. 

C'est aux Jacobins que furent successive
ment proposées toutes ces idées. Robespierre 
ne cherchant plus a modérer l'élan de l'opi
nion, l'excitant au contraire, insista particu
lierement sur la l1écessité de maintenir la con
vention nationale dalls ses fOllctions, et il 
donnait la un sage conseil. Dissoudre dans ce 
lnoment une assemblée qui était saisie du gou
vernement tont entier, dans le sein de laquelle 
les divisions avaient cessé, et la remplacer par 
une assemblée neuve, inexpérirnelltée, et qui 
serait livrée encore aux factions, était un pro
jet désastreux. Les députés des provinces ell
tourant Robespierre, s'écrierent qu'ils avaient 
juré de rester réUllis jusqu'a ce que la conven
tíon eut pris des mes.ures de salut public, et 
ils déclarerellt qu'ils l'obligeraient a rester en 
fonctions. Audoill, gendre de Pache, parla 
ensuite, et pl'oposa de demander la levée en 
masse et l'arrestation générale nes suspects. 
Aussitot, les commissairf's des assemblées pri-
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maires réuigent une pétition , et, le lendemain 
• 12, viennent la présenter a la convention. Ils 

demandent que la convention se charge de 
sauver elle-meme la patrie, qu'aucune amnis
tie ne soit accordée, que les suspects soient 
arretés, qll'ils soient envoyés les premiers a 
l'ennemi, et que le pellple levé en masse mar
che dcrriere eux. Une partie de ces proposi
tions est adoptée. L'arrestation des suspects 
est décrétée en principe; mais le projet d'une 
levée en masse, qlli paraissait trop violent, est 
renvoyé a l'examen dll comité de salut publico 
Les jacobins, pell satisfaits, insistent, et con
tinuent de répéter dans leur club, qu'il ne faut 
pas un mouvement partiel, mais universel. 

Les jours suivants, le comité faÍt son rap
port, et propose un décret trop vague, et des 
proclamations trop froides. 

« Le comité, s' écrie Danton, n'a pas tout 
dit : il n'a pas dit que si la France est vaincue, 
que si elle est déchirée, les riches seront les 
premit~l'es victimes de la rapacité des tyrans; 
iI n'a pas dit que les patriotes vaincus déchi
reront et incendieront cette république, plu
tót que de la voir passer aux mains de leurs 
insolents vainqueurs! Voila ce qu'il faut ap
prendre a ces riches égoistes. » - ( Qu' espérez
«( vous, ajoute Danton, vous ql1i ne voult'z 
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« ríen faire pour sauver la république? Voyez 
{{ quel serait votre sort si la liberté suceom
«( baÍt [ Une régence dirigée par un imbéeile, 
({ un roi enfant dont la minorité serait lon
( gue, enfin le morcellement de nos provinces, 
« et un déchirement épouvantable! Oui. ri
({ ches, on vous imposerait, on vous pressure-
« rait davantage et mille fois davantage que 
({ vous n'aurez a dépenser pour sauver votre 
f( pays et éterniser la liberté L. La convention, 
{( ajoute Danton, a dans les mains les foudres 
({ populaires; qu' elle en fasse usage et les lance 
« a la tete des tyrans. Elle a les commissaires 
« des assemblées primaires, elle a ses propres . 
« membres; qu' elle envoÍe les uns .et les au
« tres exécuter un armel11ent général. » 

Les projets de loí sont encore renvoyés au 
comité. Le lendemain, les jacobins dépechent 
de Ilouveau les cOl11missaires des assemblées 
primaires a la eonvelltíon. Ceux-ci viennent 
demander encore une foís, non un recrute
ment partiel, mais la levée en masse, paree que, 
(lisent-ils, les demi-mesures sont mortelles, 
paree que la nation entiere est plus facile a 
ébranler qu'une partie de ses citoyens! ({ Si 
« vous del11andez, ajoutellt-ils, cent mille sol
« dats, ils ne se trouveront point; mais des 
«( millions d'hommes répondront a uu appel 
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« général. Qu'il n'y ait aucune dispense pour 
« le citoyen physiquement constitué pour les 
« armes, quelques fonctions qu'iL exerce; que 
« l'agriculture seule conserve les bras indis
« peusables pour tirer de la terre les produc
« tion5 alimelltaires : que le cours du COl1)

« merce soit arreté momentanérnent, que toute 
« affaire cesse, que la grande, l'unique el uni
« versellc affaire des Franc;:ais, soit de sauver 
« la république. » 

La convention ne peut plus résister a une 
sommation aussi pressante. Partageant elle
meme l'entrainement des pétitionnaires, elle 
enjoint a son comité de se retirer pour rédi
ger, dans l'instant meme, le pl'ojet de la levée 
en masse. Le comité revient quelques minutes 
apres, et présente le projet suivant, qui est 
adopté au milieu d'un trallsport universel : 

ART. 1 ero Le peuple fran~ais déclare, par 
l'organe de ses représentants, qu'il va se lever 
tout entiel' ponr la défense de sa liberté, de sa 
constitution, et ponl' délivrer enfin son terri
toire de ses ennemis. 

2. Le comité de salut puMie présentera de
main le mode d'organisation de ce grand mou
vement natÍonal. 

Par d'autres articJes, iI était Jlommé dix-huit 
représentalltschargésdeserépandre surtoute la 
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Franee, et de cliriger les envoyés des assemblées 
pl'imaires dans leurs réquisitions d'hommes, de 
chevaux, de munitions, de subsistanees. eette 
grande impulsion donnée, tout devenait possi
ble. Une foís qu'il était déclaré que la Franee en
tiere, hommes et eh oses , appartenai t a II gouver
nement, ce gouvernement, suivant le danger, 
ses lumieres et son énergie eroissante, pouvait 
tout ce q~'il jugerait utile et indispensable. Sans 
doute il ne fallait pas lever la population en 
masse, et interrompre la production, et jus
qu'au travail llécessaíre él la nutritíon ; mais il 
fallait que le gouvernement put tout exiger, 
sauf a n'exiger que ce qui serait suffisant pour 
les besoíns du momento 

Le mois d'aout fut l'époque des grands dé
crets qui mirent tal/te la France en mouve
ment, toutes ses ressources en activité, et qui 
terminerent a I'avantage de la révolution sa 
del'lliere et sa plus terrible erise. 

n fallait a la foís mettre la popnlation de
bont, la ponrvoir d'arrnes, et fournir, par une 
nouvelle mesure finaneiere, a la dépense de ce 
grand déplacement; iI fallaít mettre en rapport 
le papier-rnonnaie ave e le prix des subsistances 
et des denrées; il fallait distribuer les armées, 
les généraux, d'une maniere appropriée a cha
que thpatre de guerre, et cnfin , satisfaire la 
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col(~re révollll.ionllaire par de grandes et terri~ 
bIes exécutions. On va voir ce que fit le gou
vernement pOtlr suffire a la foÍs et a ces be
soins IIrgellls et á ces mauvaises passiolls, 
qu'il devait subir, puisqu'clles étaient insé
parab/ps de I'énergie qui sauve un peuple en 
dangel'. 

Exiger de chaquc localíté un contingent dé .. 
terminé en hommes, ne convenait pas aux cir
COllstances; c'eút été douter de l'enthousÍasme 
des Fran~ais en ce moment, et on devait supo. 
poser cet enthousiasme pour l'inspirer. Cette 
maniere germaniqlle d'imposer a chaque con~ 
trée les hommes comme l'argent, était d'ailleurs 
en contradiction avec le principe de la levée en 
masse. Un rccruté'ment général parvoiedetirage 
ne cOllvenait pas davantage. Tout le monde 
n'étant pas appeté, chacun aurait songé alors a 
s'exempter, et se serait plaint dll sort qUA l'eut 
obligé a servir. La levée en masse exposait, il est 
vrai, la France a un désordre universel, et exci
tait les railleries des modérés et des contre-révo
lutionnaires. Le comité de salut public imagina 
le moyen le plus convenable a la circonstance, 
ce fut de mettre toute la poplllation en dis
ponibiJité, de la di viser par générations, et d(.~ 
faire partir ces générations par rang d'age, an 
fuI' et a mesure des hpsoins. « Dl~S ce l110ment, 
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« portait le décret * ,jusqu'a celui ou les eune
( mis auront été chassés du territoire de la rÉ'
« publique, tous les Fran<fais seront en réqui
( sitionpermanente ponr le service des armées. 
( Les jeunes gens Íront au combat; les hommcs 
« mariés forgeront les armes et transporteront 
« les subsistan ces ; les femmes feronl des tentes, 
t( des habits, et serviront dans les hópitaux; 
({ les enfants mettront le vieux linge en char
« pie; les vÍeillards se feront porter sur les 
« places publiques ponr exciter le courage des 
« guerriers, pnkher la haine des rois, et l'a
« mour de la république. )l 

TOllS les jeunes gens non mariés, 011 yeufs 
sans enfants, depnis l'age de 18 aus jllsqll'a 
celui de ?o5 ans, devaient composer la premie,'e 
levée, dite la premiere réquisition. LIs devaient 
se réunir sur-le - champ, non dans les chefs
lieux de département , mais dans ceux de dis
triet, car, clepuis le fédéralisme ,on craignait 
ces grandes réllnions par départements, qui 
leur donnaÍent le sentiment de leurs forees et 
l'idée de la révolte. D'ailleurs, il Y avait un autre 
motif pour agir ainsi, c'était la difficulté d'a
masser dans les chefs -lieux des subsÍstances 
et des approvisionnements suffisants pOllr de 

.. 23 aoút. 
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grandes masses. Les bataillons formés dans les 
chefs -lieux de district devaient commencer 
sur-Íe-champ les exercices militaires, et se tenir 
prets a partir au premier jom. La génération de 
vingt-ciuq a trente était averlie de se préparer, 
et, en attendant, elle était ehargée de faire le 
service de I'intérieur. Le reste enfin, de trente 
jusqu'a soixante, était disponible au gré des 
représentants envoyés pour opérer cette levée 
graduelle_ Malgré ces dispositions, la levée en 
masse et instantallée de toute la populatiolJ 
était ordonnée de droit dans certaillS lieux plus 
menacés, comme la Vendée, Lyon, Toulon, 
le Rhin, etc. 

Les moyens employés pour armer les levées, 
les loger, les nourrir, étaient analogues aux 
circoIlstances. Tous les chevaux et betes de 
somme, dout l'agriculture et les fabriques pou
vaient se passer, étaient requis et mis a la dis
position des ordonnateuI's des armées. Les 
armes de calibre devaient etre données a la gé
nération qui partait; les armes de chasse et les 
piques étaient réservées au service de l'inté
rieur. Dans les départements ou des manufac
tures d' armes pouvaient etre établies, les pla
ces, les promenades publiques, les grandes 
maisons comprises dans les biens nationaux, 
devaient servir a construire des ateliers.Le 

v. 



194 (tÉVOLlITION FHAN/;:AISE. 

principal établissement se trouvait a Paris. 011 
pla¡;;ait les forges dans les jardíns du Luxem
bourg, les machines a forel' les canons sur les 
bords de la Seine. Tous les ouvriers armuriers 
étaient requis, ainsi que les ouvriel's en hor
logerie, qui, dans le moment, avaient peu de 
travail, et qui pouvaient etre employés a 
certaioes parties de la fabricatioll des armes. 
Trente millioos étaient mis, pour cette seule 
manufacture, á la disposition du ministre de 
la guerreo Ces moyens extraordinaires seraient 
employés jusqu'a ce qu'on eut porté la fabrí
cation a mille fusils par JOUI'. 00 pla¡;;ait ce 
graod établissement a Paris, paree que la, sous 
les yeux du gouveroement et des jacobins, 
toute négligence devenait impossible, et tous 
les prodiges de rapidité et (l'éneI'gie étaient 
assurés. Cette manufacture ne tarda pas en 
effet a remplir sa destination. 

Le salpetre manquant, OIl songea a l'extraire 
du sol des caves. On imagina done de les faire 
visiter toutes, pour juger si la terre dans la
quelle elles étaient creusées en contenait quel
ques parties. En conséquence, chaque particu
lier dut souffrir la visite et la fouille des caves, 
pour eh lessiver la terre lorsqu' elle contiendrait 
dll salpp.tre. Les maisons devenues nationalcs 
furent destillf'es a servir de caserJlCS et de ma-
gasms. 
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Pour procurer les subsistances a ces grandes 
masses armées, on prit diverses mesures qui 
n' étaient pas moins extraordinaires que les pré
cédentes. Les jacobins auraient voulu que la 
république, faisant achever le tableau général 
des subsistan ces , les achetat toutes, et s' en fit 
ensuite la distributrice, soit en les donnant aux 
soldats armés pour elle , soit en les vendant aux 
autres citoyens a un prix modéré. Ce penchant 
a vouloir tont faire, a suppléer la nature 
elle-meme , quand elle ne marche pas a notre 
gré, ne fut point aussi aveuglément suivi que 
l'auraient désiré les jacobins. Cependant il fut 
ordonné que les tableaux des subsistances, déja 
commandés aux municipalités, seraien t promp
tement terminés, et envoyés au ministere de 
l'intérieur, pour faire la statistíque générale 
des besoins et des ressources; que le battage 
des grains serait achevé la oa il ne l'était pas, 
et que les municipalités les feraient battre elles
memes si les particuliers s'y refusaient; que 
les fermiers ou propriétaires de grains paie
raient en nature leul's contríbutions al'riérées, 
et les deux tiers de ceHes de l'année 1793; 
qu'enfin les fermiers et régisseurs des bien s 
devenus nationaux en déposel'aient les revenus 
:mssi en nature. 

L' expcutíon de ces mesures extraordinaireslle 

d. 
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pouvait etre qu'extraordinaire aussi. Des pou
voirs Jimités, confié s a des alltorités locales qui 
auraient été achaque instant arretées par des 
résistances, qui, d'ailleurs, n'auraient pas eu 
toutes la meme énergie et le meme dévoue
ment, ne convenaient ni á la nature des me
sures décrétées ni a leur urgeuce. La dietature 
des commissaires de la convention était encore 
ici le seul moyen dont on put faire usage. lis 
avaient été employés déjit pour la premiere 
levée des trois eent mille hommes, décrétée en 
mars, et ils avaient promptement et eomplé
tement rempli leur mission. Envoyés aux ar
mées, ils surveillaient les généraux et lellrs 
opérations, quelquefois contrariaient des mi
litaires consommés, mais partout ranimaient 
le úle, et communiquaient une grallde vigueur 
de volonté. Enfermés dans les places {ortes, 
iIs avaient soutenu des siéges héro'iques a Va
lenciennes et a Mayence; répandus dans l'inté
rieur, ils avaient puissamment contribué á 
étouffer le fédéralisme. Ils furent done encore 
employés id, et l'e<,;urent des pouvoirs illimités, 
pour exécuter eette réquisition des hommes 
et des choses. Ayant saus leurs ordl'es les com
missail'es des assemblées primaires, pouvant 
les diriger á leul' gl'é, lenr confier une partie 

" de leufs ponvoil's, ils tenaient SOllS Iellr maill 
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des hommes dévoués, parfaitement iustruits 
de l'état de chaque loealité, et n'ayant d'auto
rité que ce qn'ils leur en donneraient eux
memes pour le besoin de ee serviee extraor
dinaire. 

11 y avait déjit différents représentants dans 
l'intérieur, soit dans la Vendée, soit a Lyon et 
a Grenoble, pour détruire les restes du fédé
ralisme; il en fut nommé encore dix - huit , 
chargés de se partager la Franee, et de se con
certer avec ceux qui étaient déja en missioll 
pour faire mettre en marche les jeulles gens 
de la premiere réquisition, ponr les armer, les 
approvisionner, et les diriger sur les points 
convenables, d'apres l'avis et les demandes des 
généranx. lIs oevaient en outre aehever la com
plete sOllmissioll des administratiolls fédéra
listes. 

11 fallait a ces mesures rnilitajres joilldre des 
mesures finaneieres pour fournir aux dépenses 
de la guerreo On eonnalt l'état de la Franee 
~ous ce rapport. Uue dctte en désordre, com
posée de dettes de tonte espeee, de ton te date, 
et qui étaient opposées aux dettes contractées 
sons la république; des assignats discrédités, 
auxquels on opposait le numér<lire, le papiel' 
étraIlger, les actions des compagnies financieres, 
pt qui ne pouvaient plus servil' au gOllvernl:-
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ment pour payer les services publics, ni au 
peuple pour acheter les marchandises dont il 
avait besoin; teJIe était alors notre situation. 
Que faire dan s de pareilles conjonctures? Fallait
il emprunter, ou émettre des assignats? Em
prunter était impossible dans le désordre ou 
se trouvait la dette, et avec le peu de confiance 
qn'inspiraient les engagements de la républi
que. Émettre des assignats était facile, et· il 
suffisait pour cela de l'imprimerie nationale. 
Mais, pour fournir aux moinclres dépenses, il 
fallait émettre des quantítés énormes de pa
piel', c'est-a-dire cinq ou six foís plus que sa 
valeur nominale, et par la on augmentait né
cessairement la grande calamité de son discré
dit et on amenait un nouveau renchérissement 
dans les marchandises. On va voir ce que le 
génie de la nécessité inspira aux hommes qui 
s'étaient chargés du salut de la France. 

La premiere et la plus indispensable mesure 
était de mettre de l'ordre dans la dette, et d'em
pecher qu'elle ne fut divisée en contrats de 
toutes les formes, de toutes les époques, 'et 
qui, par leurs différences d'origine et de na
ture, donnaient líeu a un agiotage dangereux 
et contre-révolutionnaire. La connaissance oe 
ces vieux titres, leur vérífication, ]eur' c1asse
ment, exigeaient une science particuliere, et 
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illtl'oduisaient une effrayante complication 
dans la comptabilité. Ce n'était qu'a l)aris que 
chaque rentier pouvait se faire payer, et quel
quefois la division de sa cl'éance en plusieurs 
porlions l'obligeait a se présenter chez vingt 
payenrs différents. II yavait la dette constituée, 
la dette exigible a terme fixe, la dette exigible 
provenant de la liquidation; et, de eeHe maniere, 
le trésor était ex posé tous les jours a des échéan
ces, et obligé de se procurer des capitaux pour 
rembourser les sommes échues. « Il faut uni
formiser et républicalliser la deue,» dit Cam
bon, et iI proposa de convertir tous les con·
trats des créanciersde l'état en une inscription 
sur un grand livre, qui serait appelé Grand
Livrede la dette publique. Cette inscription et 
I'extrait qU'Oll en délivrerait aux créanciers, 
seraicnt désormais leurs seuls titres. POllr les 
rassurer sur la cOllservation de ce livre, il de
vait en etre déposé un double aux archives de 
la trésorerie; et, du reste, le fen et les autres ac
cidents ne le mena<;aient pas plus que les re
gistres des notaires. Les créanciers devaient 
done, dans un délai déterminé, remeUre leurs 
titres ponr qu'ils fussent inscrits et brúlés en
suite. Les notaires avaient ordre d'apporter 
IOllS les titres dont ils ('taiellt dépositaires, el 

<")1] les pUllissait dc dix alls d(' fers si. avallt la 
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remise, ils en gardaient ou délivraient des co
pies. Si le créanciel' laissait écouler six mois 
poul' se faire inscrire, il perdait les intérets; 
s'il laissait écouler un an, iI était déchu, et 
perdait le capital. « De cette maniere, disait 
« Cambon, la dette contractée par le despo
« tisme ne pourra plus ~tre distinguée de eclle 
« qui a été eontractéedepuisla révolution; etje 
« défie monseigneurle despotisme, s'il ressuscite, 
(e de reconnaitre son ancienne dette lorsqu'elle 
( sera confondue avec la nouvelle. Cette opé
« ration faite, vous verrez le capitaliste, qui 
( désire un roi parce qu'il a un roí pou!' dé
« biteur, et qui eraint de perdre sa créance si 
« son débiteur n'est pas rétabli, désirel' la ré
" publique qui sera devenue sa débitrice, par
« ce qu'il craindra de pel'dre son capital en la 
« perdant.» 

Ce n'était pas la le seul avantage de eette ins
titution; elle en avait d'autl'es encore tout aussi 
grands, et elle commenc;ait le systeme du crédit 
publico Le capital de chaque eréance était con
vertí en une rente perpétuelle , au taux de einq 
pour cent. Aussi le créancier d'une sornme de 
1,000 franes se trouvait inserit sur le grand 
livre pour une rente de 50 fraIles. De cette 
maniere, les aneiennes dettes, dont les unes 
portaient des intérets ltsnraires, dout les au-
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tres étaient frappées de retenues injustes, ou 
grevées de certains impóts, étaient ramenées 
a un intéret uniforme et équitable. L'état, 
changeant sa dette en une rente perpétuelle, 
n'était plus ex posé a des échéances, et ne 
pouvait jamais ctre obligé a rembourser le 
capital, pourvu qu'il servil les intérets. Il 
trouvait en outre un moyen facile et avanta
geux de s'acquitter, c'était de racheter la rente 
sur la place, lorsqu'elle viendrait a baisser au
dessous de sa valeur : ainsi, quand une rente 
de 50 livres de revenu et de 1,000 franes de 
capital ne vauclrait que neuf ou huit cents 
livres, l' état gagnerait, disait Cambon, un 
dixieme, ou un cinquieme du capital en ra
chetant sur la place. Ce raellat n'était pas eu
core organisé au moyen d'un amortissement 
nxe, mais le moyen était entrevu, et la science 
du crédit public comment;ait a se former. 

Ainsi l'inscription sur le Grand-Livre simpli
flait la forme des titres, rattachait I'existence 
de la dette a l' existence de la république, el 

changeait les créances en une rente perpétuelle, 
dont le capital était non remboursable, et e/Ollt 
l'intéret était le meme pour toutes les portions 
d'inseriptíons. Cette idée était simple et em
pruntée en partie aux Anglais; mais il fallait 
un grand coul'age e/'exécutioll pour l'appliqlH'l' 
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:'t la France, et il y avait un grand mérite d'a
propos a le faire dans le momento Sans doute, 
on peut trouver quelque chose de forcé a une 
opération destinée a changer ainsi brusque
ment la nature des titres et des créances, a 
ramener l'intéret a un taux unique, et a frap
per dedéchéance les créanciers qui se refllse
raient a eette conversion; mais, pour un état, 
la justice est le meilleur ordre possible; et 
cette grande et énergique uniformisation de 
la dette convenait a une revolution hardie, 
complete, qui avait pour but de tout sournet
tre au droit commun. 

Le projet de Cambon joignait a ectte har
dicsse un respect scrupuleux pour les enga
gements pris a l'égard des étrangers, qu'on 
avait promis deremboursel' a des époques fixes. 
Il portait que les assignats n'ayant pas cours 
hors de France, lescréanciers étrangers se
raíent payés en numéraire, et allX époques 
déterminées. En outre, les communes ayant 
contracté des dettes particulieres, el faisant 
souffrir leurs créancíers qu'elles ne payaíent 
pas, l'état se chargeait de leurs dettes, et ne 
s' emparait de leurs propriétés que jusqu'a con
currence des sommes employécs au rembour
semento Ce projet fut adopté * en entier, et 

* 24 aoüt. 
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aussi bien exécuté qu'il était bien con<;u. Le 
capital de la dette ainsi uniformisée fut con
verti en une masse de rentes de 200 millions 
par ano On cmt devoir, pour remplacer les 
anciens impóts de dífférente espece dont elle 
était grevée, la frapper d'ulle imposition fon
ciere d'un einquieme , ce qui réduisait le ser
vice des intérets a 160 millions. De cette ma
niere tout était simplifié, éclairei; une grande 
so urce d'agiotage se trouvait détruite, et la 
confianee renaissait, paree qu'une banqueroute 
partielle, a l'égard de telle ou telle espeee de 
eréanee, ne pouvait plus avoir lieu, et qu'une 
banqueroute générale pour toute la dette n'é
tait pas supposable. 

Des ce moment, il devenait plus facile de 
reeourir a un emprunt. On va voir de quelle 
maniere on se servit de cette mesure pour 
soutenir les assignats. 

La valeur dont la révolution disposait pom 
ses dépenses extraordinaires consistait tou
jours uniquement dans les biens nationaux. 
eette valeur, représentée par les assignats, 
flottait dalls la circulation. 11 fallait favoriser 
J es ventes ponr faire rentrer les assignats, el 
les relever en les rendant plus rares. Des vic
toires étaient le meillenr moyen, mais non le 
plus facile, rle h:her les ventes. Ponr y sup-
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pléer, on imagina divers expédients. Par exem
pIe, on avait permis aux acquéreurs de díviser 
leurs paiements en plusieurs années. Mais cette 
mesure, inventée pour favoriser les paysans 
et les remIre propriétaires, était plus propre 
a provoquer des ventes qu'a faire rentrer des 
assignats. Afin de diminuer plus súrement leur 
quantité circulante, on avait décidé de faire le 
remboursement des offices, partie en assignats, 
partie en reconnaissances de liquidation. Les 
remboursements s'éIevant el moins de 3,000 fr., 
devaient etre soldés en assignats, les autres 
devaíent l'etre en reconnaissances de liquida
lion, qui n'avaient pas cours de monnaie, quí 
ne pouvaient pas etre divisées en sommes 
moindres de 10,000 livres, ni autrement trans
mises que les autres effets au porteur, et qui 
étaient rec,;ues en paiement des biens nationaux. 
De cette maniere, on diminuait la portion des 
biens nationaux convertís en monnaie forcée; 
tout ce qui était transformé en reconnaissances 
de liquidation consistait en sommes peu divi
sées , difficilement transmissibles, fixées dans 
les mains des riches, et éloignées de la circu
lation et de l'agiotage. 

Pour con1ribuer encore a la vente des biens 
natíonaux, on déclara, en créant le Grand-Li
vre, que les inseriptions dt' reules seraienl 
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re<{lIes pOllr moitié dan s le paiement de ces 
biens. Cette facilité devait amener de nouvelles 
ventes et oe llollvelles rentrées d'assignats. 

Mais tous ces Illoyells adroits ne suffisaient 
pas, et la masse de papier-mannaie était encore 
beaucallp trop considérable. L'assemblée cans
tirllante, l'assemblée législati ve, et la con ven
tÍan, avaient: décrété successivement la créa
tian de 5 milliards et 100 millions d'assignats: 
484 milliollS n'avaient pas encore été émis et 
restaient dans les caisses; il n'avait done été 
mis en circulatian que 4 milliards 616 millions. 
Une partie était rentrée par les ventes; les 
achetellrs pouvant prendre des termes pour 
le paiement, il était dú encore pOllr ies acquí
sitions faites, r 2 a ] 5 millions. Il était rentré 
ell tout 840 millions d'assignats qui avaient 
été bri'dés : il en restait donc en circulatíon, 
au mois d'aout J 793, 3 milliards 776 millions. 

Le premier soin fut de démonétiser les assi
gnats a effigie royale, qui étaient accaparés, 
et lIuisaient aux assignats républicains par la 
confiance supéríeure qu'íls inspiraient. QlIoi
que démonétisés, ils ne cesserent pas d'avoir 
une valeur; ils furent transformés en effets au 
porteur, et purent etre rec;;us ou en paÍement des 
coutributions, ou en paiement des domaines 
nationanx, jllsqu'all Il'r janvier snivant. Pass? 
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eette époque, ils ne devajent plus avoir aucune 
espeee de valeur. Ces assignats s'élevaient a 
558 millioos. Cette mesure les faisait oécessai
rement disparaitre de la eireuIation avant quatre 
lUoís; et eomme 00 les savait tous daos les 
mains des spéculateurs contre - révollltionnai
res, on faisait preuve de justice en ne les 
annulant pas et en les obligeant seulement a 
rentrer au trésor. 

On se souvient que, pendant le mois de mai , 
lorsqu'il fut déclaré en príncipe qu'il y aurait 
des armées dites révolutionnaires, 00 décréta 
en meme temps qu'il serait établí un emprunt 
forcé d'un milliard sur les riches, pour subve
nir aux frais d'une guerre dont ils étaient, 
eomme aristocrates, réputés les auteurs, et 
a laquelle ils ne voulaient consacrer ni Ieurs 
personnes, ni leurs fortunes. Cet emprullt, 
réparti comme on va le voir, fut consacré, 
d'apres le projet de Cambon, a faire relltrer 
un milliard d'assignats en circulation. Pour lais
ser le choix aux citoyens de meilleure volonté, 
et leur assurer quelques avantages, iI était ou
vert un emprunt volontaire; ceux quí se pré
sentaient pour le remplir recevaient une ins
cription de rente au taux déja décrété de 5 
pou!' cent, et obtenaient ainsi un intéret de 
lcurs fonds. lIs pon vaient, avec eette illscriptioll, 
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s'exempterde contribuer a l'emprunt forcé, ou 
du moins jusqu'a concurrence de la valeur pla
cee dans le pret volontaire. Les riches de mau
vaise volonté, qui attendaient l'exécution de 
l'el11prunt forcé, reeevaient un titre qui ne 
portait alleun intéret, et qui n'était, comme 
l'inseription de rente, qu'un titre républicain 
avee 5 pour cent de moins. Enfin, comme, 
d'apres la nouvelle loí, les inscriptions pou
vaient servir pour moitié clans le paiement des 
biens nationaux, les preteurs voloutaires, re
cevant une inscription de rente, avaient la fa
culté de se rembourser iml11édiatement en 
biens nationaux; tandis qu'au contraire les 
certificats de l'emprunt forcé ne devaient etre 
pris en paiement des domaines acquis que 
dellX ans apres la paix. Il fallait, disait le pro
jet, intéresser les dehes a la prompte fin de 
la guerre et a la pacification de l'Europe. 

L'el11prunt forcé ou vololltaire devait faire 
relltrer un milliard d'assignats qui seraient 
brulés. Il devait en rentrer, en outre, par les 
contributions arriérées, 700 millions, dont 
558 millions en assignats royaux déja démo
nétisés, et re~us seulel11ent pour le paiement 
des impots. On était done assuré, en deux OH 

tl'ois mois, d'avoir enlevé a la circulation, d'a
hord le milliard de /'emprnnt, puÍs 700 mi!-
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lions de contributions. La somme flottante de 
3 milliards 776 millions se trouverait done ré
duite a 2 milliards 76 millions. En supposant, 
ce qui était probable, que la faculté de chan
ger les inscriptions de la dette en biens na
tionaux amtmerait de nOllvelles acquisitions, 
on pouvait par ceHe voie faire rentrer peut
etre 5 a 600 millions. I,a masse total e se trou
verait donc encore peut-ctre reduite par-la a 
I50u 16 cellts millions. Ainsi, poul' le moment, 
en réduisant la masse flottante de plus de moi
tié, on rendait aux assignats leur valeur; les 
484 millions restant en caisse devenaient dis
ponibles. Les 700 millions rentrés par les im
pats, et dont 558 devaiellt recevoir l' effigie 
républieaine et c'hre remis en circulation, re
couvraient aussi leur valeur, et pouvaient etre 
employés l'année suivante. On avait done re
levé les assignats pour, le moment, et c'était 
la l'essentiel. Si ron parvenait a se sauver, la 
victoire les releverait tout-a-fait, permettrait 
de faire de nouvelles émissions, et de réaliser 
le reste des biens nationaux, reste qui était 
considérable et qui s'augmentait chaque jour 
par l' émigration. 

Le mode d'exécution de cet empl'unt forcé 
était, de sa nature, prompt et nécessairement 
arbitraire. Comment évaluer les fortunes sans 
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erreur, san s iujustice, meme a des époques de 
calme, en prenant le temps nécessaire, et en 
consultant toutes les probabilités? Or, ce qui 
n'est pas possible, meme avec les circonstances 
les plus propiees, devait l'etre bien moins en
core, dans un temps de violenee et de préei
pitatíon. Mais lorsqu'on était obligé de trou
bler tantd'existences, de frappel' tant de tetes, 
pouvait-on s'inquiéter beaucoup d'ulJe méprise 
sur les fortunes, et de que]ques inexactitudes 
de répartition? Ou institua done pour l'em
prunt foreé, eomme pour les réquisitions, 
une espece de dictature, et on l'attribua aux 
communes. Chaque individu était obligé de 
déclarer l'état de ses I'evenus. Dans chaque 
commune, le eonseil général nommait des vé
rifieateurs; ces vérificateurs décidaient, d'a
pres leurs connaissanees des loealités, si les 
déclarations étaient vraisemblables; et s'ils les 
supposaient fausses, ils avaient le droit de les 
pOI'ter au clouble. Dans le reveuu de ehaque 
famille, il était prélevé 1,000 franes par indi
vidu, mari, femme et enfants; tout ee qui 
excédait constituait le revenu superflu, et, 
comme tel, imposable. De 1,000 fr. a JO,OOO fr. 
de revenu imposable, la taxe était d'un dixíeme. 
1,000 fr. de superflu payaient 100 fr.; 2,000 fr. 
de superAII payaien t 200 fr., d ainsi de sni te. 

v. 1 11 
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Tout l'CVenll superflu exeédant 10,000 fr. élait 

imposé d'une sornme égale a sa valeur. De 
cette maniere, tOllte tarnille, qui, outre les 
1,000 aecordés par individu, et les 10,000 fr. 
de superflu fl'appés d'un dixieme, jouissait 
encore d'un revenll supérieur, devait donncr 
a l'emprnnt tout cet excédant. AillSi, tille fa
mille composée de einq individus, et dehe a 
50,000 livres de rentes, avait 5,000 fr. l'éputés 
nécessaires, 10,000 fr. imposés d'un dixieme, et 
réduits a lleu[, ce qui faisait en tout quatorze ; 
et elle devait pOllr cette annéc abandonner les 
36,000 fr. restants a l'emprunt forcé ou volon
taire. Prendre une année de superflu a toutes 
les classes opulentes n'était eertainemeut pas 
une si grande rigueur, lorsqne tant d'individus 
allaient expirer sur les champs de bataille; el 
cette somme, que du reste on aurait pu prendre 
sans eondition, comrne taxe indispensable de 
guerre, onl'échangeait contre un titre républi
cain, conversible ou en rentes sur l'état, ou en 
portions de biens nalÍonaux *. 

Cette grande opération consistait done a ti. 
rer de la circulatioll un milliard d'assignats en 
le prenant aux riches; d'oter a ce milliard sa 
qualité de monnaie et de valeur circulante, 

,. Le décret sur I'emprunt forcé est du 3septembre. 



CONVliNTJON NA.TlONALE (1793). 211 

et d'en faire une simple délégation sur les 
biens nationaux, que les riehes éehangeraient 
ou non en une portion eorrespondante de ces 
biens. De eette maniere, 011 les obligeait a de
venir aequéreurs, ou du moins a fournir la 
meme somme d'assignats qu'íls auraient four
nie, s'ils l'étaient devenus. C'était, en un mot, 
le placement forcé d'un milliard d'assignats. 

A ces mesures, destinées a soutenir le pa
pier-monnaie, on en joignit d'autres encore. 
Apres avoir détruit la rivalité des anciens con
trats sur l'état, eeHe des assignats a l'effigie 
royale, il fallait détruire la rivalité eles aetions 
des compagnies de finan ces. On décréta done 
l'abolition de la compagnie d'assurances a 
vie, de la compagnie de la caisse d'escompte, 
de toutes ceHes enfin dont le fonds consistait 
en actions au porteur, en effets négociables, 
en inscriptions sur un livre, et transmissibles a 
volonté. Il fut décidé que Ieur liquidation se
rait faite dans un court délai, et que le gou
vernement pourrait seul a l'avenir créer de ces 
sortes d'établissements. On ordonna un prompt 
rapport sur la compagnie des lndes, qui, par 
son importan ce , exigeait un examen particu
lier. On ne pouvait pas empecher I'existence 
des lettres de change sur l'étranger, mais on 
déclara traltres a la patrie les Fran<;ais qui pla-

14· 
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<,¡aiellt lelJfs fonds sur les banques ou comp
toirs des pays avee lesquels la république était 
en guerre, Enfin OH eut recours a de nouvellei 
liévérités contre le numéraire, et le commerce 
qui s'en faisait. Déjit on avait puni de six ans 
de gene quicollque vendrait ou acheterait du 
lluméraire, c'est-a·dire qui le recevrait Oll le 
donnerait pour une somme différente cJ'assi
gnats; on avait de meme soumis a une amemle 
tout vendeur ou acheteur de marehandises, qui 
traiterait a un prix différent, suivant que le 
paiement serait stipulé en numéraire ou en 
assignats. De pareils faits étant difficiles :'t at
teindre, on s'en vengea en augmentant la peine, 
TOllt individu convaineu d'avoir refusé en paie
ment des assignats, de les avoir donnés ou re
t;lIS a une perte quelconque, fut cOlldamné ,1 
une amende de 3,000 Ji v., et a six mois de 
détention pour ]a premiere fois; et en cas de 
récidive, 11 une amende double et a vingt ans 
ele fer, EntIn y eomme la monnaie de billon 
était indispensable dans les marchés, et ne 
pouvait etre facilement s.uppléée, on ordonna 
que les cloches seraient employées a fabriquer 
des décimes, des demi-déeimes, etc., valant 
deux sous, un sou, etc. 

Mais quelques moyens qu'on employat pour 
faire remonter les assignats et détruire les 
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rivalités qui leur étaient sí nuisibles, oH ne 

pOllvait pas espérer de les remettre au niveau 
du prix des marchandises, et iI fallait foreé
ment rabaisser le prix de eeHes -ei. D'ailleurs 
le peuple eroyait a de la mal veillance de la part 
des marchands, il eroyait a des accaparements, 
et quelle que fut l'opillion des législateurs, ils De 
pouvaient modérer, sous ce rapport, un peu
pIe qll'ils déchainaient sous tous les autres. Il 
fallut done faire pour toutes les marehandises 
ee qu'on avait déja faít pour le bIé. On rendit 
un déeret qui rangeait I'aeeaparement au nomo 
bre des erimes eapitaux, et le puníssait de mort. 
Était eonsídéré eomme aecapareur celui quidé
robail ti la circulation le!.' marchandises de 
premiere nécessité, sans qu'il les mIt Pllblique
ment en vente. Les marchandises déclarées de 
premlére nécessité étaient le pain, le vin, la 
viande, les grains, la farine, les Iégumes, les 
fruits, les eharbons, le hoís, le beurre , le suif, 
le ehanvre, le lin, le sel, le euir, les boissons, 
les salaisons, les draps, la laine, et toutes les 
étoffes, excepté les soieries. Les moyens d'exé
cut ion , pour nn pareil décret, étaient néces
sairement inquisitoriaux et vexatoirt::s. Il devait 
etre faít par ehaque marchancl des déclarations 
préalables de ce qu'il possédai.t en magasin. Ces 
déc1arations devaient étre vérífiées au moven 
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ues visites domieiliaires. Toute fraude ou eom
plícité était, eomme le fait lui - meme, punie 
de mort. Des commissaires, nommés par les 
communes, étaient chargés de faire exhiber 
les factures , et, d'apres ces factures, de fixer un 
prix quí, en laissant un profit modique au mar
chand, n'excédat pas les moyens du peupJe. 
Si pourtant, ajoutait le décret, le haut prix 
des factures rendait le profit des marchands im
possihle, la vente n' en serait pas moins effee
tuée, a un prix auquel l'acheteur put attein
dre. Ainsi, dans ee décret, corome dan s celui 
qui ordonnait la déclaration des hlés et leur 
maximum, on laissait aux communes le süin 
de taxer les prix suivant l'état des chüses dans 
chaque localité. Bientot on allait etre conduít 
a généraliser encore ces mesures, et a les ren
cire plus violentes en les étendant davantage. 

Les opérations militaires, administratives et 
finaneieres de eette époque étaient done aussi 
habilement con«;ues que la situatíon le per
mettait, et aussi vigoureuses que l'exigeait le 
danger. Toute la population , divisée en géné
rations, était a la disposition des représentants, 
et pouvait etre appelée, soit a se hattre, soít 
a fabriquer des armes, soit a panser les bles
sés. Toutes les anciennes dettes converties en 
une seule dette républieaine, étai ent exposées 
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a partager le meme sort, et a n'avoir pas plus 
de valenr que les assignats. On détruisait les 
I'ivalités multipliées des anciens contrats, des 
assignats royaux, des actions des compagoies; 
OH empechait les capitaux de se retire!' sur ces 
valeurs privilégiées, en les assimilallt toutes; 
les assignats ne rentrant pas, 00 en prenait un 
milliard sur les riches, qu'on faisait passer de 
l'état de moonaie a l'état d'une simple déléga
tion sur les biens natiooaux. Eofin, pour établir 
un rapport forcé entre les monnales et les mar
chandises de premiere nécessité, olllaissait aux 
communes le soin de recherchertoutes les sub
sistances, toutes les marchandises, et de les 
faire vendre a un prix convenable dans chaque 
localité. Jamais aucun gouvernement ne prit 11 
la fois des mesures ni plus vas tes ni plus har
diment imaginées; et pour accuser leurs an
teurs de violence, il fa udrait ollblier le danger 
d'une invasion universelle, et la nécessité de 
vivre sur les biens nationaux sans acheteurs. 
1'out le systeme des moyens forcé s dérivait de 
ces deux causes. Aujourd'hui, une génération 
superficielle et ingrate critique ces opérations, 
trouve les unes violentes, les autres contraires 
aux bons principes d'économie , et joint le tort 
de l'ingratitude a l'ignorance du temps el de la 
situatioll. Qu'on rCVienllG aux Üiits, el qu' enfin 
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on soit juste pour des hommes auxquels il en 
a eoUté tant d' efforts et de périls pour HOUS 

sauver. 
Apres ces mesures générales de finances et 

d'administration, iI en fut pris d'autres plus 
spéeialement appropriées achaque théatre de 
]a guerreo Les moyens extraordinaires, depuis 
long-temps résolus a l'égard de la Vendée, 
fnrent enfin déerétés. Le earaetere de eette 
guerre était maintenant bien eonnu. Les forees 
de la rébellion ne consistaient pas dans des 
troupes organisées qu'on put détruire par des 
·vietoires, mais dans une population qui, en ap
parenee paisible et oecupée de ses travaux agrio 
coles, se levait tout-a-eoup a un signal donné, 
aeeablait de sa masse ~ surprenait de son atta
que imprévue les trollpes républieaines, et, en 
cas de défaite, se eaehait dans ses bois, dans 
ses ehamps, et reprenait ses travaux sans qu'on 
put dístinguer eelui qui avait été soldat de ee
luí qui n'avait pas cessé d'etre paysan. Une lutte 
opiniatre de plus de six mois, des souleve
ments quí avaient été qllelquefois de eent mille 
hommes, des actes de la plus grande téméri
té, une rt'nommée formidable, et l'opinion 
établie que le plus grand danger de la révolu
tion était dans cette guerre civile dévorante, 
devaient appeler toute l'attention du gouvel'-
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nement sur la Vendée, et provoquer a son 
égard les mesures les plus énergiques et les 
plus coleres. Depuis long-temps. on disait que 
le seul moyen de soumettre ce malheureux 
pays, était non de le combattre, mais de le dé
truire, puisque ses armées n'étaient nulle part 
et se trouvaient partout. Ces vreux furent exau
cés par un décret formidable'" , oú la Vendée, 
les derniers Bourbons, les étrangers, étaient 
frappés tous a la foís d'extermination. En con
séquence de ce décret , il fut ordonné au mi
nistre de la guerre d'envoyer dans les dé parte
ments révoltés des matieres combustibles pour 
incendier les bois, les taillís et les genets. « Les 
forets, était-il dit ,seront abattues, les repaires 
des rebelles seront détruits, les récoltes se
ront coupées par des compagnies d'ouvriers, 
les bestiaux seront saisis, et le tout transporté 
hors du pays. Les vieillards, les femmes, les 
enfants, seront conduits hors de la contrée, 
et il sera pourvu a leur suhsistance avec les 
égards dus a l'humanité. » Il était enjoint en 
outre aux géuérallx et aux représentants en 
mission de faire tout autour de la Vendée les 
approvisionnements nécessaires ponr nourrir 
de grandes masses, et, aussitót apres, de provo-

* 1 t'r :.unit. 
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quer dan s les départements environnallts non 
pas une levée gl'aduelle, comme dans les alltres 
}larties de la France, mais une levée su bite et 
générale, et de verser ainsi toute une popula
lion sur une autrc. Le choix des hommes ré
pondit a la nature de ces mesures. On a vu 
Biron, Berthier, Menou, Westermann, com
pro mis et destitués pour avoir soutenu le sys
teme de la discipline, el Rossignol, infracteur 
de cette discipline, tiré de prison par les 
agents du ministere. Le triomphe du systeme 
jacobin fut complet. Rossignol, de simple chef 
de bataillon, fut tout-a-coup nommé général 
en chef de l'armée des cotes de JJa Rochelle. 
Ronsin , le chef de ces agents du ministere, qui 
portaient daos la Veodée toutes les passioos des 
jacobins, et soutenaient qu'il oe fallait pas des 
généraux expérimentés, mais des généraux 
franchement républicains, non pas uoe guerre 
réguliere, mais extermina trice , que tout homme 
de nouvelle levé e était soldat, que tout soldat 
pouvait etre général, Ronsin, le chef de ces 
agents, fut faít en quatre jours capitaine, chef 
d'escadron, général de brigade, et fut adjoínt 
a Rossignol avec tous les pouvoirs-du ministre 
luÍ-meme ponr présider a l'exécution de ce 
nOllveau systeme de guerreo Ori. Ol'donna en 
meme temps que la garnison de Mayellce fút 
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conduite en poste du Rhin dans la Vendée. La 
méfiance était si grande, que les généraux de 
cette brave garnison avaient été mis en arres
tation pour avoir capitulé. Heureusement, le 
brave Merlín, toujours écouté avec la con si
dération due a un caractere héro"ique, vint 
rendre témoignage de leur dévouement et de 
leur bravoure. Kléber, Aubert-Dubayet, fu
rent rendus a lellrs soldats, qlli voulaient les 
délivrer de vive force, et ils se rendirent dans 
la Vendée, oú ils devaien t, par leur habileté, 
réparer les dé sastres causés par les agents du 
ministere. Il est une vérité qu'il faut répéter 
toujours: la passion n'esl jamais ni sage, ni 
éclairée, mais c'est la passion seule qlli peut 
sauver les peuples dans les grandes extré
mités. La nomination de Rossignol était une 
hardiesse étrange, mais elle annoll<;ait un parti 
bien pris, elle ne permettait plus les demi
mesures dan s eette funeste guerre de la Ven
dée, et elle obligeait toutes les administrations 
locales qui étaient encore incertaines a se pro
noncer. Ces jacobins fougueux , répandus dans 
les armées, les trol1blaient souvent, mais ils y 
communiql1aient cette énergie de résolution 
san s laquelle il n'y aurait eu ni armement, ni 
approvisionnement, ni moyens d'aucune es
pece. IJs étaient d'une injustice inique envers 
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les généraux, mais ils ne permettaielll a aucun 
de faiblir, ni d'hésiter. On yerra bientot leur 
folle ardeur, se combinant avec la pruc1ence 
d'hommes plus calmes, produire les plus grands 
et les plus heureux résultats. 

Kilmaine, auteur de la belle retraite qui avait 
sauvé l'armée du Nord, fut aussitot remplacé 
par Houchard, ei·devant général de l'armée de 
la Moselle, et jouissant d'une assez grande ré
putation de bravoure et de úle. Dans le comité 
de salut public, quelqlles changements eurent 
lieu. Thuriot et Gasparin, malades, donnerellt 
leur démission. L'un d'eux fut remplacé par 
.Robespierre, qui pénétra enfin dans le gon
vernement, et dont la puissance immense fut 
aillsi reconnue et subie par la convelltion, qui 
jusqu'ici ne l'avait nommé d'aucun comité. 
L'autre eut pour successeur le célebre Carnot, 
qui déja, envoyé a l'armée du Nord, avait 
donné de lui l'idée d'un militaire savant et 
habite. 

A toutes ces mesures administratives et mi
litaires furent ajoutées des mesures de ven
geance, suivant l'usage de faire suivre les aetes 
d'énergie par des actes de cruauté. On a déja vu 
que, sur la demande des envoyés des assemblées 
primaires, une loi avait été résolue contre les 
suspects. Il restait a en préscnter le pl'ojet. On 
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le demandait chaqne jour, paree que ce n'était 
pas assez, disait-on, du décret du 27 mars, qui 
mettait les aristocrates hors la loi. Ce décret 
exigeait un jugement, et on en souhaitait un 
qui perm!t d'enfermer, sans les juger et sen le
lOent pour s'assurer de leur personne, les ci
toyens suspects par leurs opinions. En atten
dant ce décret, OIl décida que les biens de tous 
ceux qui étaient mis hors la loi appartiendraient 
a la république. On exigea ensuite des dispo
sitions plus séveres envers les étrangers. Déja 
ils avaient été mis sous la sllrveiUance des co
mités qui s' étaient intitulés révolutionnaires, 
mais on voulait davantage. L'idée d'une cons
piration étrangere, dontPitt était supposé le mo· 
teur, remplissait plus que jamais tous les esprits. 
Un portefeuil1e trollvé sur les murs de l'une 
de nos villes frontieres renfermait des lettres 
qui étaient écrites en anglais, et que des agents 
anglais en France s'adressaient entre eux. n 
était question dans ces lettres de sommes con
sidérables envoyées a des agents secrets ré
pandus dans nos camps, nos places fortes et 
nos principales viII es. Les uns étaient chargés 
de se lier avec les généraux pour les séduire, 
de prendre des renseignements exacts sur l'é
tat de nos forees, de nos places et de nos ap
provisionnements; les autres avalent mission 
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de s'introduire dans les arsenaux, dans les ma
gasins, avee des meches phosphoriques, et d'y 
mettre le feu. « Faites hausscr, disaient encore 
r( ces lettres, le ehange jusqu'adeux cents livres 
« pour une livre sterling. Il faut diseréditer le 
« plus possible les assignats, et refuser tous ceux 
« qui ne porteront pas l'effigie royale. Faites 
« hausser le prix de toutes les denrées. Don
\e nez les ordres a vos marehands d'aecaparer 
« tous les objets de premiere nécessité. Si vous 
ce pouvez persuader a Cott .... í d'aeheter le suif 
(e et la chandelle a tout prix, faites-Ia payer au 
t( public jusqu'a cinq franes la Jivre. Milord est 
« tres-satisfait pour la maniere dont B. t. z. a 
« agio N ous espérons que les assassinats se fe
« ront avec prudence. Les pretres déguísés et 
(e les femmes sont les plus propres a eette opé
« ration. » 

Ces lettres prouvaient seulement que l' An
gleterre avait quelques espions militaires dans 
nos armées, quelques agents dans nos places 
de commerce pour y aggraver les inconvénients 
de la disette, et que peut-etre quelques-uns se 
faisaient donner de l'argent sous prétexte de 
commettre a propos des assassillats. Mais tous 
ces moyens étaient fortpeu redoutables, et 
étaient certainement exagérés par la vanterie 
ordinaire des agents employés a ce genre de 
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manreuvres. Il est vrai que les incendies avaient 
éclaté a Douay, a Valeneiennes, a la voilerie de 
I~orient, a Bayonne, et dans les pares d'artillerie 
pres Chemillé et Saumur. Il est possible que ces 
agents fussent les auteurs de ces incendies; maís 
certainement ils n'avaient dirigé ni le poignard 
dI) garde-du-corps París contre Lepelletier, ni 
celni de Charlotte Corday contre Marat; et s'ils 
agiotaient sur le papier étranger et les assignats, 
s'ils achetaient quelques marchandises moyen
nant les crédits ouverts a Londres par Pitt, ils 
n'avaient qu'une médiocre ¡nfluence sur notre 
situation commerciale et fillallciere, qui tenait 
a des causes bien plus générales et plus ma
jeures que ces viles intrigues. Cependant, ces 
lettres, coneourant avec quelques incendies, 
deux assassiuats, et l'agiotage du paríel' étran
gel', exciterent une indignation universelle. La 
convention, par un décret, dénon<,;a le gouver
nement anglais a tous les peuples, et déclara 
Pitt l'ennemi du genre humain. En meme temps 
elle ordonna que tous les étrangers domiciliés 
en France depuis le J 4 juillet 1789, seraient 
sur-Ie-champ mis en état d'arrestation. (Décret 
du I

er aout. ) 
Enfin on décréta le prompt aehevemellt du 

proces de Custine. On mit en jugement BirOll 
et Lamarche. L'acte d'accusation des gil'Olldins 
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fut pressé de nouveau, et ordre fut donné au 
tribunal révolutionnaire de se saisir de leur pro
ces dan s le plus bref délai. Enfin la colere se 
reporta sur les restes des Bourbons, et sur la 
famille infortunée q ui déplorait, dan s la tour 
du Temple, la mort du dernier roí. 11 fut dé
crété que tous les Bourbons qui restaient en 
France seraient déportés, excepté ceux qui 
étaient sous le glaive des lois "'; que le duc 
d'Orléans, qui avait été transfél'é, dans le mois 
de mai, a MarseilJe, et que les fédéralistes n'a
vaient pas voulu faire juger, serait reconduit 
a Paris, pour y comparaitre elevant le tribunal 
révolutionnaire. Sa mort devait servir de ré
ponse a ceux qui accusaient la Montagne de 
vouloir en faire un roi. L'infortunée Marie-An
toinette, malgré son sexe, fut, comme son 
époux, vouée a l'échafaud. Elle passait pour 
l'instigatrice de tous les complots de l'ancienne 
cour, et était regardée comme beaucoup plus 
coupable que Louis XVI. Elle avait le malheur 
surtout d'etre filIe de I'Autriche, qui était daos 
ce moment la plus redoutable de toutes les 
puissances ennemies. Suivant la coutume de 
braver plusaudacieusement l'ennemi le plus 
dangereux, OH voulut, au moment meme oú 
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les armées impériales s'avan~aient sur notre 
territoire, faire tomber la tete de Marie-Antoí
nette. Elle fut done transférée a la Coneíergerie 
pour etre jugée comme une aceusée ordinaire 
par le tribunal révolutionnaire. Madame Élisa. 
beth, destinée a la déportatíon, fut retenue 
pour déposer contre sa sreur. Les deux enfants 
devaient etre élevés et gardés par la république, 
quijugerait,al'époque de la paix, ce qu'il con
víendrait de statuer a leur égard. J usques alors, 
la dépens~ du Temple avait été faite avec une 
certaine somptuosité qui rappelait le rang de 
la famille prisonniere. Il fut décrété qu'elle se
raít réduite au nécessaire. Enfin, pOUl' con
sornmer tous ces actes ge la vengeance révo
lutionnaire, on décréta que les tombes royales 
de Saint-Denis seraient détruites. 

Telles furent les mesures que les dangers im
minents du moÍs d'aout 1793 provoquerent 
pour la défense et pour la vengeance de la ré
volution. 

---

v. 15 
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CHAPITRE IV. 

'Gie_ 

Mouvement des armées en aout et septembre 1793. _ 
Investissement de Lyon par l'armée de la convention. 
- Trahison de Toulon qui se livre aux Anglais. -
Défaite de 40 mille Vendéens 11. LUlion. Plan général de 
campagne contre la Vendée. Divisions des géDéraux ré
publicains sur ce théitre de la guerreo - OpératioDs 
militaires dans le Nord. Siége de Dunkerqlle par le duc 
d'York. - Victoire de Hondtsehoote. Joíe universelle 
qu'elle cause en France. - Nouveallx reverso Déroutes 
a MeDiD, a Pirmasens, a Perpignan, et a Torrou dans 
la Vendée. Retraite de Canclaux sur Nantes. - At
taques contre le comité de salut pub lic. - Établisse
ment du {Jouvernement Tél!olutionnaire. - Décret qui 
organise une armée révolutionnaire de six mille hom
mes. - Loi des suspects. - Concentration dll pou"Voir 
dictatorial dans le comité de sal lit publico - Proces de 
Custine; sa condamuation et son supplice. - Décret 
d'accusation contre les girondins; arrestation de 
soixante-treize membrcs de la convention. 

APRES la retraite des FralH;ais du camp de 
C~sar au camp de Gavardle, les alliés auraÍent 

15. 



228 REVOLUTlON FRAN<1A1SE. 

dú encare poursuivre une armée démoralísée, 
qui avait toujours été malheureuse oepuis l'ou
verture de la campagne. Des le moís oe mars, 
en effet, battue a Aix-Ia-Chapelle et a Ner
winde, elle avait perdu la Flal1dre hollandaise, 
la Belgique, les camps de Famars et de César, 
les places de Con dé et de Valeuciennes. L'un 
de ses généraux avait passe a l'ennemi, l'autre 
avait été tué. Ainsi, depuis la bataille de Jem
mapes, elle u'avait faít que des retraites, fort 
méritoires, iI est vrai, mais peu encourageantes. 
Sans concevoirmeme le projet trop hardí d'une 
marche directe sur París, les coalisés pou vaient 
détruire ce uoyau d' armée, et alors ils étaient 
libres de prelldre toutes les places qu'il conve
nait a leur égolsme d'accnper. Mais aussitot 
apres la prise de Valenciennes, les Anglais, en 
vertu des conventions faites a Anvers, exige
rent le siége de Dunkerque. Alors, tandis que 
le prince de Cobourg, restant dan s les environs 
de ~on camp d'Hérin, entre la Scarpe et l'Es
caut, croyait occuper les Franc,;ais, et songeait 
a prendre encore le Quesnoy, le dnc d'York, 
marchant avec l'armée anglaise et hanovrienne 
par Orchies, Menin, Dixmllde et Furnes, vint 
s' établir devant Dunkerque, entre le Langmoar 
et la mero DCllX siéges a faire nous donnaient 
done encore 1111 pen de répit. Houchard, en-
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voyé a GavareHe, y réunissait en hate toutes 
les forees disponibles, afin de voler au secoUJ's 
de Dunkerque. Interdire aux Anglais un port 
sur le eontinent, battre individuellement nos 
plus grands ennemis, les priver de tout avan
tage dans cette guerre, et fournir de llouvelles 
armes a l'opposition anglaise eontre Pitt, telles 
étaient les raisons qui faisaient eonsidérer Dun· 
kerque comme le point le plus important de 
tout le théiltre de la guerreo c( Le salut de la 
république est la,)) écrivait a Houchard le co
mité de salut public; et Carnot, sentant par
faitement que les troupes réunies entre la fron
tiere du Nord et eeHe du Rhin, e'est-a-dire dans 
la Moselle, y étaient inutiles, fit décider qu' on 
en retirerait un renfort pour l'envoyer en :Flan
dre. Vingt OH viugt - cinq jours s'éeoulerent 
ainsi en préparatifs, délai trCs-coneevable du 
coté des Fran<;ais, qui avaient a réunir leurs 
tronpes dispersées a de grandes distances, mais 
inconcevable de la part des Anglais 'CJui n'a
vaient que quatre 011 einq marches a faire pour 
se porter sons les murs de Dunkerque. 

Nous avons laissé nos deux armées de la 
Moselle et dn Rhin essayant de s'avancer, mais 
trop tard, vers Mayence, et n'empechant pas 
la prise de eette place. Depuis, elles s'étaient 
repliée:> sur Saarbruck, Hornbach et Wissem-
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bourg. Il faut donner une idée du théatre de 
la guerre pour faire comprendre ces divers 
mouvernents. La frontiere fran<;aise est assez 
singulierement découpée au Nord et a l'Est. 
L'Escaut, la Meuse, la Moselle, la chaine des 
Vosges, le Rhin , courent vers le N ord en for
mant des lignes presque paralJeles. Le Rhin, 
arl'ivé a l'extrémité des Vosges, tourne subi
tement, cesse de coulerparallelement a ces 
lignes, et les termine en tournant le pied des 
Vosges , et en recevant dans son COUl'S la. Mo
selle et la Meuse. Les coalisés , sur la frontiere 
du Nord, s'étaient avancés entre l'Escaut et la 
Meuse; entre la Meuse et la Moselle, ils n'a
vaient point. fait de progre s , paree que le fai
ble corps laissé par eux entre Luxembourg et 
Treves n'avait rien pu tenter; mais ils pou
vaient davantage entre la Moselle, les Vosges 
et le Rmn. 00 a vu qu'ils s'étaient placés a 
cheval SUiI! les V osges , pru:tie sur le versant 
oriental, et partie sur le versant occidental. 
J~e plan a suivre, comme nous l'avons dit pré
cédemment; était assez simple. En considérant 
l'arete des Vosges cornme une riviere dont iI 
falIait occuper' les passages ron pouvait porter 
tou tes ses masses sur une J'ive, accabler l' e 11-

nemi d'nn coté, puís revenir l'accabIer de rau
treo Ni les Fran/{ais, ni les coa lisés, n 'en avaient 
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en l'idée; et depuis la prise de Mayence, les 
Prussiens, placés sur le re~ers occidental, fai
saient face a l'armée du Rhrn. Nons étions re
tirés dans les fameuseslignes de Wissembonrg. 
L'armée de la Moselle, au nombre de vingt 
mille hommes, était postée a Saarbruck, sur 
la Sarre; le corps des Vosges, a1l nombre de 
douze mille, se trouvait a Hornbach et Ket
trick, et se liait dans les montagnes a l' extreme 
gauche de l'al'mée du Rhin. L'armée du Rhin, 
forte de ~ingt millehommes, gardait la Lauter, 
de Wissembourg a Lauterbourg. Telles sorrt 
les lignes de Wissembourg; la Satl'e coule des 
Vosges a la Moselle, la Lauter de!\ Vosges dans 
le Rhin, et toutes les deux forment une seule 
ligue, qui coupe presque perpendiculairement 
la MoseHe, tes Vosges et le Rhín. On en de
vient ma:itre en occupant Saarbruck, Horn
bach, Kettrick, Wissembourg et lJauterbourg. 
C'est ce que no os avions fait. Nous n'avions 
guere plus de soixante mille hommes Sur toute 
eette frontiere , paree qu'il avait faUu pórter 
des secours a Houchard. Les PrussieJ:ls 3vaient 
mis deux mois a s'appr'úCher de nous, et s'é
taient enfln portés a Pinnasens. Renforeés des 
quaratrte miUe hommes qui venaient de termi
ner le siége de Mayence, et réunis aux Autri
chiens, ils auraient pu nons aecabler sur l'un 
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ou l'autre des deux versants ; mais la désuníon 
régnait entre la Prusse et l'Autriche, a cause 
du partage de la Pologne. Frédéric-Gníllaume, 
qni se trouvait encore au camp des Vosges, ne 
secondait pas l'impatiente ardeur de W·urmser. 
Celui.ci, plein de fongue, malgré ses années, 
faisait tous les jours de nouvelles tentatives 
sur les lignes de Wissembourg; mais ses at
taques partielles étaient demeurées san s suc
ces, et n'avaient abouti qu'il faire tuer ¡nutÍ
lement des hommes. Tel était encore, dans 
les premiers jours de septembre, l'état des 
choses sur le Rhin. 

Dans le Mi di , les événemellts avaient achevé 
de se développer. La longue incertitude des 
Lyonnais s' était terminée enfin par une résis
tan ce ouverte, et le siége de leur ville était 
devenu inévitable. On a Vll qu'ils offraient de 
se soumettre et de reconnaltre la constitution, 
mais sans s'expliquer sur les décrets qui leur 
enjoignaient d'envoyer a París les patriotes dé
tenus, et de díssoudre la nouvelle autorité sec
tionnaire. Bientot meme, ils avaient enfreÍnt 
ces décrets de la maniere la plus éclatante, en 
envoyant Chalier et Ríanl il l' échafaud, en fili
sant tous les jours des préparatífs de gllerre, 
en prenant l'at'gent des caisses, et en retenant 
les convoís destinés anx armées. Beaucoup de 
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partisans de l'émigration s'étaient introduits 
parmi ellX, et les effrayaient du rétablíssement 
de l'ancienne municipalité montagnarde. Ils 
les flattaient, en outre, de l'arrivée des Mar
seillais, qlli, disaient-ils, remontaient le Rhone, 
et de la marche des Piémontais, qui aBaient 
rJéboucher des Alpes avec soixante mille hom
mes. Ql10iqlle les' Lyonnais, franchement fé
déralistes, portassent une haine égale a l'étran
ger et aux émigrés, la Montagne et l'ancienne 
municipalité leur causaient un tel effroi, qu'ils 
étaient prets a s'exposer plutot au danger et a 
l'infamie de l'alliance étrangere, qu'aux ven
geances de la convention. 

La Saone coulant entre le Jura et la Cote
d'Or, le Rhone venant du Valais entre le Jura 
et les Alpes, se rénnissent a Lyon. Cette riche 
ville est placée sur lellr conflnent. En remon
tant la Saone du coté de Macon, le pays était 
entierement républicain, et les déplltés Laporte 
et Reverchond, ayant réuni quelques mille 
réquisitionnaires, coupaient la communication 
ave e le Jura. Dubois-Crancé, avec la réserve 
de }'armée de Savoie, venait du coté des Alpes, 
et gardait le cours supérieur du Rhone. Mais 
les Lyonnais étaient entierement maitres du 
cours inférieur du fleuve et de sa rive droite, 
jusqu'allx montagnes ele I'Auvergne. lis domi-
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naient dans tont le Forez , y falsaient des in
cursions fréquentes, et allaient s'approvision
ner d'armes a Saint - Étienne. Un ingénieur 
hahile avait élevé alltour de leur ville d'excel- . 
lentes fortifieations; un étranger leur avait 
fondu des pieces de rempart. I .. a population 
était divisée én deux portions : les jeunes gens 
suivaient le commandant Préey dans ses ex
cnrsions; les hommes mariés, les peres de fa
mille gardaient la ville et ses retranehements. 
En fin , le 8 aout, Dubois - Crancé, qm avait 
apaisé la révolte fédéraliste de Grenoble, se 
disposa a marcher sur Lyon, eonformément 
au décret qui lui enjoignait de ramener a 1'0-
héissance eette ville rebelle. L'armée" des Al
pes se composait tout an plus de vingt-cinq 
mille homl'nes, et bientot elle allait avoir sur 
les bras les Piémdntais, qui, profitant en fin du 
!Dois d'aout, se préparaient a déhoncher par la 
grande chaine. Cette armée venait de s'affai
blir; comme on 1'a vu, de denx détachements, 
envoyés, l'un pOllY renforcer l'armée d'Italie, 
et l'autre pour réduire les Marseillais. Le Puy
de - DQ me, qui devait fournir ses reerues, les 
avait gardées po~r étouffer la révolte de la 
Lozere, dont il a déjá été question. Houchard 
avait retenu la légion du Rhin, qui était eles
linée aux Alpes; et le ministerc pronH'ttail 
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sans cesse un renfort de mille chevaux qui 
n'arrivaient pas. Cependant Dubaís-Crancé dé
tacha cinq mille hommes de trou pes réglées, 
et leur joignit sept ou huÍt mille jeunes réqui
sitionnaires. Il vint ave e ces forees se placer 
entre la Saone et le Rhóne, de maniere a oc
cuper leur cours supérieur, a enlever aux 
Lyonnais les approvisionnements qui leur ar
rivaient par eau, a conserver ses eommunica
tioos avec l'armée des Alpes, et a couper ceHes 
des a6siégés avec la Suisse et la Savoie. Par ces 
dispositions, il laissait toujours le Forez aux 
Lyonnais, et surtout les hauteurs importantes 
de Fourvieres; mais sa situation le voulait ainsi. 
L'essentíel était d'occuper les deux cours d'ean 
et de couper Lyon de la Suisse et da Piémon~. 
Dllbois-Crancé attendait, pour compléter le 
blocus, les nouvelles forces qui lui avaient été 
pro mises et le matériel de siége qu'il était 
obligé de tirer de nos places des Alpes. Le 
transport de ce matériel exigeait l'emploi de 
cinq mille chevaux. 

Le 8 aout, il somma la ville; il imposa pour 
conditions le désarmement ab501u de tons les 
citoyens, la re traite de chacun d' eux dans leurs 
maisons, la reddition de l'arsenal et la for
mation d'une municipalité provisoire. Mais 
dans c~ moment, les ~Illigrés cachés dans la 
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commission et l'état - major continuaient de 
tromper les Lyonnais, en les effrayant du re
tour de la municipalité montagnarde, et en 
leu!' disant que soixante mille Piémontais al
laient débouchersur leurville. Un engagement, 
qui eut Iieu entre deux postes avancés, et qui 
fut terminé a l'avantage des Lyonnais, les 
exalta au plus haut point, et décida leur ré
sistanee et leursmalheurs. Dnbois-Crancécom
menc;a le fen du eott'l.de la Croix-Rousse, entre 
les deux fleuves, ou iI avait pris position, et 
des le premier jOl1r son artillerie exerc;a de 
grands ravages. Ainsi, l'une de nos plus im
portantes villes manufacturieres était réduite 
aux horreurs du homhardement, et nous 
avions a exéeuter ce homoardement en pré
senee des Piémontais, ql1i al/aient descendre 
des Alpes. 

Pendant ce temps, Carteaux avait marché Sur 
Marseille, et avait franchi la Durance dans le 
mois d'aout. Les Mal'seíllais s'étaieut retirés 
d'Aix sur lenr ville, et avaient formé le pro.jet 
de défendre les gorges de Septemes, a travers 
Iesquelles passe la route d' Aix a Marseille. Le 
24, le général Doppet les attaqua avec l'avant
garde de Carteaux; l'engagement fut assez vif, 
mais une section, qui avait toujours été en 
opposition avec les anlres, passa du coté des 
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républicains, et décida le combat en leur fa
veur. Les gorges furent emportées, et, le 25, 
CaI'teaux entra dans Marseille avec sa petite 
armée. 

Cet événement en décida un autre , le plus 
Enneste qui cut encore affligé la république. La 
ville de Toulon , qui a vait toujours paru animée 
c/u plus violent républicanisme, tant que la 
municipalité y avait été maintenue, avaitchangé 
d'esprit sous la nouvelle autorité des sections, 
et allait bientot changer de domination. Les 
jacobins, réunis a la municipalité, étaient dé
éhainés contre les officiers aristocrates de la 
marine; iIsne cessaient de se pIaindrede la len
teur des réparations faites a l'escad,'e, de son 
immobilité dan s le port, et ils demandaient a 
grands cris la punition des officiers, auxquels 
ils attribuaiellt le l11allvais résttltat de l'expédi
tion de Sardaigne. Les républicains modérés ré
pondaient la comme partout, que les vieux of
ficiers étaient sellls capables de commander les 
escadres, que les vaisseaux ne pouvaient pas se 
réparer plus promptement, que les faire sortir 
contre les flottes espagnole et anglaise réunies 
s~rait fort imprudent, et qu'enfin les officiers 
dont on demandait ]a punition n'étaient point 
des traitres, mais des guerriers malheureux. 
Les modf.rés l'emportel'pnt nans les sections. 
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AussitOt une foule d'agents secrets, intriguant 
pour le compte des émigrés et des Anglais, 
s'introduisirent dan s Toulon, et conduisirent 
les habitants plus loin qu'ils ne se proposaient 
d'aller. Ces agents communiquaient avec l'a
miral Hood, et s'étaient assurés que les esca
dres coalisées seraient, dans les parages voisins , 
pretes a se présenter au premier signal. D'a
bord, a l'exemple des Lyonnais, ils firent jllger 
et mettre a mort le président du club jacobin , 
nomme Sévestre. Ensuite ils rétablirent le culte 
des pretres réfractaires; ils firent déterrer et 
porter en triomphe les ossements de qllelqlles 
malheureux, qui avaient péri dans les troubles 
pour la cause royaliste. Le comité de salllt pu
blic ayant ordonné a l'escadre d'arreter les 
vaisseaux destinés a Marseille, afín de réduire 
cette ville, ils ne permirent pas l'exécution de 
cet ordre, et s'en firent un mérite aupres des 
sections de Marseille. Ensuite ils commence
reD! a parler des dangers auxquels on était 
exposé en résistant a la convention, de la né
cessité de s'assurer un secollrs contre ses fu
rellrs, et de la possibilité d'obtenir celui des 
Anglais en proclamant Louis XVII. L'ordon
nateur de la marine était, a ce qu'il parait, le 
principal instrument de la conspiration; il ac
l~aparait l'al'gent des caisses, envoy;¡it che'rcher 
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les fonds par mer jusque dans le département 
de l'Hérault, écrivait a Genes pour faire rete
nir les subsistanees et rendre ainsi la situation 
de Toulon plus critique. On avait changé les 
états-majOl's; on avait tiré de prison un offieier 
de marine compromis dans l' expédition de Sar
daígne, pour lui donner le commandement de 
la plaee; on avait mis a la tete de la garde na
tionale un ancien garde-du-corps, et confié les 
forts a des émigrés rentrés; on s'était assuré 
enfin de l' amiral Trogoff, étranger que la France 
avait comblé de faveurs. On ouvrit une négo
ciation avee l'amiral Hood , sous prétexte d'un 
échange de prisonniers, et, au moment ou 
Carteaux venait d' entrer dans Marseille, ou la 
terreur était au combIe dans Toulon, et Otl 
huit ou dix mille ProveIll;aux, les plus contre
cévolutionnaires de la contrée, venaient s'J 
réfugier, on osa faire aux sections la honteuse 
proposition de recevoir les Anglais, qui pren
draient la placeen dépotau nomdeLouis XVII. 
La marine, indignée, envoya une députation 
aux seetions ponr s'opposer a l'infamie qui st' 
préparait. Maia les contre - révolutionnaires 
toulonnais et marseillais, plus audacieux que 
jamais, l1epousserent les réclamations de la 
marine, et firent accepter la proposition le 
:>'9 aoüt. AussitOt OH donna le signal an"- An-
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glais. L'amiral Trogoff, se mettant a la tete de 
ceux qui voulaient livrer le port, appela a lui 
l'escadre, en arborant le drapeau blanco Le 
brave contre - amiral SaÍnt -J ulien, déclarant 
Trogoff un traitre, hissa a son bord le pavillon 
de commandement, et voulllt réunir la marine 
fidele. Mais, daos ce moment, les traltres , déja 
en possession des forts, menacerent de brÍllel' 
Saint - J ulien avec ses vaisseaux : il fut alors 
obligé de fuir avec quelques officiers et qnel
ques matelots; les autres furent entrainés, sans 
trop savoir ce qu'on allait faire d'eux; l'amiral 
Rood, qui avait long-temps hésité, parut enfin, 
et, sous prétexte de prendre le port de Toulon 
en dépot pour le compte de Louis XVII, le 
re¡;ut pour l'incendier et le détruire. 

Pendant ce temps, ancnn mouvemeut ne 
s'était opéré aux Pyrénées; dans rOuest, on se 
préparait a exécuter les mesures décrétées par 
la convention. 

Nous avons Iaissé toutes les colonnes de la 
Haute-Vendée se réorganisant a Angers, a Sau
mur et a Niort: Les Vendéens s'étaient, dans 
cet intervalle, emparés des ponts de Cé, et, 
dans la crainte qu'ils inspirerent, on mit Sau
mur en état de siége. La colonne de Lu¡;on et 
des Sables était seule capable d'agir offensí
"ement. Elle était commandée par le nommé 
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TUllCq, l'un des généraux réputés appartenir 
a l'aristocratie militaire, et dont Ronsin de
mandait la destitution an ministere. Aupres de 
lui se trouvaient les deux représentants Bour
don de I'Oise, et GOllpilleau de Fontenay, 
animés des memes dispositions et opposés a 
Ransin et a Rossignol. Goupilleau surtout, né· 
dans le pays, étaÍt porté, par ses relations de 
famille et d'amitié, a ménager les habitants, 
et a lem épargner les riguenrs que Ronsin et 
les siens auraient voulu exercer. 

Les Vendéens, que la calonne de Lu«;on in
quiétait, résolurent de diriger contre elle lems 
forces partout victorieuses. Il~ voulaient sur
tout donner des secours a la division de M. de 
ROlrand, qui, placée devant Lu<;on, et isolée 
entre les deux grandes armées de la Haute et 
de la Basse -Vendée, agissait a vec ses seules 
ressources, et avait besoin d'etre ílppuyée. 
Dans les premiers jours d'aout, en effet, iIs 
porterent quelques rassemblements du coté de 
I,u(,;on, et furent complétement repoussés par 
le général Tuncq. Alors ils résolurent de tenter 
un effort plus décisif. MM. d'Elbée, de Lescure, 
de Larochejacquelein, Charette, se réunirent 
avec quarante mille hommes, et, le 14 aour, 
se présenterent de nouveau aux environs de 1,11-

(OIJ. Trmcq lI'PIl aV:litg"lIereque sÍx mille. M. de 

". ,6 
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LesCllre, se fiant sur la supériorité d u nombre, 
donna le funeste conseil d'attaquer en plaiue 
l'armée républicaine. M1U. de Lescnre et Cha
rette prirent le commandement de la gauche, 
M. d'Elbée celui <111 centre, M. de Laroche
jacquelein celui de la droite. MM. de Lescure 
et Charette agirent avec une grande vigllenr a 
la droite; mais au centre, les soldats, oblígés 
de !tItter en plaine contre des troupes régulie
res, montrerent de l'hésitation : M. de Laro
chejacquelein, égaré dan s sa route, n'arriva 
pas a temps vers la gauche. Alors le général 
Tuncq, faisant agir a propos son artilleríe lé
gere sur le centre ébranlé, y répandit le dé
sordre, et en peu d'instants mit en fui te tous 
les Vendéens au nombre de quarante milIe. 
Aucun évéllement n'avait été plus funeste pOlI!' 
ces derniers. lIs perdirent toute lenr artiIlerie, 
et rentrerent dan s le pays, frappés de conster
nation. 

Dans ce meme moment arrivait la destitution 
du général Tuncq, demandée par Ronsin. Bour
don et Goupilleau, indignés, le maintinrent 
dans son commandement, écrivirent a la con
vention pour faire révoquer la décision du 
ministre, et adresserent de llouvelles plaintes 
contre le partí désorganisateur de Saumur, qui 
répandait, disaient-ils, la confusion, et voulait 
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remplacer tous les généraux instruits par d'i
gnorants démagogues. Dans ce moment. Rossi
guol, faisant l'inspectiou des diverses colonnes 
de son commandement, arriva a Lu<{on. Son 
entrevue avec Tuncq, Goupilleau et Bourdon, 
ne fut qu'un échange de reproches; malgré 
deux vÍctoÍres, il fut mécontent de ce que ron 
avait livré des combats contre sa voJonté: car 
il pensait, du reste avec raison, qu'il fallait 
éviter tont engagement avant la réorganisation 
générale des différentes armées. On se sépara, 
et immédiatement apres, Bourdon et Goupil
leau, apprenant quelques actes de rigueur 
exercés par Rossignol dans le pays. eurent la 
hanliesse de prendre un arreté pour le desli
tuero Aussitot, les représentants qui étaient a 
Saumur, Merlin, Bourbotte, Choudieu et 
Rewbell, casserent l'arreté de Goupill~au et 
Bourdon, et réintégrerent RossigI1ol. L'affaire 
fut portée devant la convention : RossignoI, 
confirmé de nouveau, l'emporta sur ses adver
saires. Bourdon et Goupilleau furent rappe
lés, el Tuncq suspendu. 

TeUe était la situationdes choses, lorsque la 
garnison de Mayence arriva dans la Vendée. Il 
s'agissait de savoir quel plan on suivrait, et de 
quel coté on ferait agir cette brave garnison. 
Serait-eJ/e attachée a )'armée de La Rochelleet 

J6. 
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mise sous les ol'ores de Rossignol, OH a l'armée 
de Brest et eonfiée a Canclaux? Telle était la 
questioll. Chaeull voulait la po~séder, paree 
qu'elle devait déeider le sucees" partout Otl 
elle agirait. On était d'aecord pour envelopper 
le pays d'attaques simultanées, guí, dirigées 
de tons les points de la circonférence, vieJl
draient aboutil' au centre. Mais., comme la co
loune qui posséderait les Mayenc;;ais devait 
premlre une offensive plusdécisive, et refouler 
les Vendéens sur les autres eolonnes, iI s'agis
sait de savoir sur quel point il était le plus 
utile de rejeter l'ennemi. Rossignol et les siens 
soutellaient que le meilleur parti a prendre 
était de faire marcher les Mayen<,;ais par Sau
mur, pour rejeter les Vendéens sur la mer et 
sur la Basse-Loire, Otl OH les détruirait ell
tierement; que les colonnes d'Angers, de Sau
mUl', trop faibles, avaieut beso in de l'appui des 
Mayen<,;ais pour agir; que, réduites a elles
memes, elles seraiellt dans l'impossibilité de 
s'avancer en eampagne pOUI' donner la main 
allX autreseolonnes deNiortetde Lu<;on; qu'el
les ne pourraient meme pas arreter les Ven
déens refoulés, ni les empecher de se répalldre 
daus l'intérieur; qu'enfin, en faisant avancer 
les Mayen<,;ais parSaumur, on ne perdrait point 
de temps, tandis que par Nantes, iIs étaient 
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obligés de faire un circuit considérable, et 
(le perdre dix on quinze jours.Canclaux était 
fr'appé an contraire du danger de laisser la 
mer ouverte aux Venlléens. Une escadre an
glaise venaít d'etl'c signalée dans les parages de 
l'Ouest, et OH ne pouvait pas croire que les 
AlIglais ne songeassent pas a une descente dans 
le Marais. C'était alors la pensée générale, et, 
(luoiqu'elle fUt erronée, elle oecupait tous les 
esprits. Cependant les Anglais venaient a peine 
d'envoyer un émissaire dans la Vendée. n était 
arrivé déguisé, et demandait le nom des chefs, 
Jeurs forces, leurs intentions et leur but pré .. 
cis: tant on 19norait en Enrope les événe
ments intérieurs de la F'rance 1 Les Vendéens 
avalent répondu par une demande d'argent et 
de munitions, et par la promesse de porter 
cinquante mille hommes sur le point oú l'on 
voudrait opérer un débarquement. Tont projet 
de ce genre était done encore bien éloigné; 
mais de toutes parts 00 le croyait pret a se 
réalisel'. Il faIlait donc, disait Canclaux, faire 
agir les MayerH;:aís par Nantes, couper ainsi les 
Vendéens de la mer, et les refouler vers le hant 
pays. Se répandraient-ils daos l'intérienr, ajon. 
taÍt Canclaux, ils seraient bientót détruits, et 
quant au temps perdu, ce n' était pas une con
siclération a faire valoir: car l'armée de SaumUl' 
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était dans un état a ne pouvoir pas agir avant 
dix ou douze jours, meme avec les Mayem;ais. 
Une Iaison qu'oll ne dOllnait pas, c'est que 
l'armée de Mayence , déja faite au métier de la 
guerre, aima,it mieux servir avec les gens du 
~nétier , et préférait Canclaux , général expéri
menté, a RossiguQl, général ignorant, et l'ar
mée de Brest, signalée par des faits glorieux, 
it celle de Saumur, connue seulement par des 
défaites. Les représentants, attachés au partí 
(le la discipline, partageaient aussi cet avis, 
et craignaient de compromettre l'armée de 
Mayence, en la plac;;ant au milieu des soldats 
jacohins et désordonnés de Saumur. 

Philippeaux, le plus ardent adversaire (lu 
parti Ronsill parmi les représentants , se ren
dit a París, et obtint un arre té du comité de 
salut public en faveur du plan de Canclaux. 
Ronsin fit révoquer l'arreté, et iI fut convenu 
alors qu'un conseil de guerre ten u a Saumur 
déciderait de l'emploi des forces. Le conseil 
eut lieu le 2 septembre. On y comptait beau
coup de représentants et de généraux. Les avis 
se trouverent partagés. Rossignol, qui mettait 
une grande bonne foi dans ses opinions, offrit 
a Canclaux de lui résigner le commandement, 
s'il voulait laisser agir les Mayenc;;ais par Sau
mur. Cependant l'avis de Canclaux l'emporta; 
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les MayelH;ais furent atlachés a l'armée de 
Erest, et la principale attaque dut etre dirigée 
de la Basse sur la Haute-Vendée. Le plan de 
campagne fut signé, et on promit de partir, a 
un jourdonné, de Saumur, Nantes, les Sables 
et Niort. 

La plus grande humeur régnait dans le parti 
de Saumur. Rossignol avait de l'ardeur, de la 
bOllne foi, mais point d'instruction, point de 
santé, et quoique franchement dévoué, iI était 
illcapab!e de servir d'une maniere utile. Il con
<¡ut; de la décision adoptée, moíns de ressenti
ment que ses partisans enx-memes, tels que 
Ronsiu, Momoro et tons les agents ministé
riels. Ceux-cí écrivirent sur-le-champ a París 
ponr se plaindre du mauvais partí qll'on ve
nait de prendre, des calomnies répandues 
contre les généraux sans-culottes, des préven
tions qll'on avaitinspirées a l'armée de Mayen
ce, et ils montrerent ainsi des dispositions qui 
ue devaient pas faire espérer de leur part un 
grand úle a seconder le plan délibéré a Sau
mur. ROflSill poussa meme la mauvaise VOlOllté 
jusqu'a ínterrompre les distributlollS de vivres 
faites a l'armée de Mayence, sous prétexte que, 
ce corps passant de l'armée de La Rochelle a 
celle de Brest, c'était aux administrateurs de 
cette clerniere a l'approvisionner. Les Mayen<;ais 
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partirent aussitót pour Nantes, et Cauc1aux 
disposa toutes choses pOUI' faire exécuter le 
plan convenu dans les premiers jours de sep
tembre. 

Telle avaitété la marche génél'ale des choses 
sur les divers thé:hres de la guerre, pendant les 
mois d'aout et de septembre. Il fant suivre main
tenantles grandes opérations qui succéderent 
a ces préparatifs. 

Le due d'Y ork était arrivé devant Dunker
que avec vingt-un mille Anglais et Hanovriens, 
et douze miIle Autrichiens. Le maréchal :Freytag 
était a Ost-Capelle avec seize mille hommes; 
le prince d'Orange a Menin avec quinze mille 
Hollandais. Ces deux derniers corps étaient 
placés la en armée d'observation. Le reste des 
coalisés, dispersés autour du Quesnoy et j us
qu'a la Moselle, s'élevait a environ cent miHe 
hommes. Ainsi cent soixante, ou cent soixante
dix mille hommes étaient répartis sur eeUe li
gne immense, occupés a y faire des siéges et a y 
garder tous les passages. Carnot, qni commen
<tait a diriger les opérations des Fran(}ais ,avait 
entrevu déja qu'il ne s'agissait pas de bataillcr 
sur tous les points, mais d'employer a propos 
tlne masse sur un point décisif. Il 'avait done 
conseillé de transporter trente - cinq miIle 
hommes, de la Moselle et du Rhin au Nord. 
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Son conseil avait été adopté, mais ilIle put en 
arriver que douze mille en Flandre. Néanmoins, 
avec ce renfort et les divers camps placés a 
Gavarelle, a LiI1e, a Ca ss el , les Fran«;;ais au
raient pu former une masse de soixante mille 
hommes, et, dans J'état de dispersion OU se 
trouvaitl'ennemi,frapper les plusgrandscoups. 
JI ne faut, pour s'en convaincre, que jeter les 
yeux sur le théatre de la guerreo En suivant 
le rivage de la Flandre pour entrer en France, 
on trouve Furnes d'abord, et puis Dunkerque. 
Ces deux villes, baignées d'un coté par l'Océan , 
de I'autre par les vastes marais de la Grande
Moer, ne peuvent communiquer entre elles 
que par une étroite langue de terreo Le duc 
d'York arrivant par Furnes, qui se présente la 
premiere en venant du dehors, s'était placé, 
pour assiéger Dunkerque, sur cette langue de 
terre, entre la Grande- MOel' et l'Océan. Le 
corps d'observation de Freytag ne s'était pas 
établi a Furnes de maniere a protéger les der
rieres de l'armée de siége; iI était au eontraire 
assez loin de eette position, en avant des ma
rais et de Dunkerque, de maniere a couper les 
secours qui pouvaient venir de l'intérieur de 
la France. Les Hollandais du prince d'Orange, 
pos tés a Menin, a trois journées de ce point, 
devenaicnt tOllt·a·fait inutiles. Une masse de 
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soixante mille hommes , marchant rapidement 
entre les Hollandais et Freytag, pOllvait se 
porter a Furnes derriere le duc d'York, et, 
manreuvrant ainsi entre les trois corps enne
mis, accabler successivement Freytag, le duc 
d'York et le pl'ince d'Orange. n fallait pour 
cela une masse unique et des mouvements ra
pides. Mais alors on ne songeait qu' a se pousser 
de front, en opposant achaque détachement 
un détachement pareil. Cependant le comité 
de salut public avait a peu pres con~\l le plan 
dont nous parlons. Il avait ordonné de former 
un seul corps et de marcher sur Furnes. Hou·· 
chard comprit un moment cette pensée, mais 
ne s'y arnha pas, et songea tOllt simplement a 
marcher contre Freytag, a repliel' ce dernier 
sur les derrieres du duc d'York, et a t:ichel' 
ensuite d'int}uiéter ]e siége. 

Pendant que Houchard h<\tait ses prépara
tifs, Dllnl"erque faisait une vigoureuse résis
tance. Le général Souham, secondó par le 
jeune Hoche, qui se comporta a ce siége 
d'ulle maniere hérolque, avait déja repoussé 
plusielll's attaques. L'assiégeant ne pouvait pas 
ouvrir facilement la tranchée dans un terraill 
sablonneux, au fond duquel on trouvait l'eau 
en creusant seulement a trois pieds. La flottilIe 
qui devait descendre la Tamise pour lwmbal'-
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der la place, n'arrivait pas, et au contraire 
une flottille fran~aise , sortÍe de Dunkerque el 
embossée le long du rivage ,harcelait les assié
geants enfermés sur leur étroite langue de 
terre, manquant d'eau potable et exposés a 
tous les dangers. C'était le cas de se hater et 
de frapper des coups déeisifs. On était arrivé 
aux derniers jours d'aout. Suivant l'usage de 
la vieille tactique, Houehard commenc;;a par 
une démonstration sur Menin, qui n'aboutit 
qu'a un combat sanglant et inutile. Apres avoir 
donné eette alarme préliminaire, il s'a vanc;;a, en 
suivantplusieurs routes, vers la ligue de l'Yser, 
petit cours d'eau qui le séparait du corps d'ob
servation de Freytag. Au lieu de venir se placer 
entre le corps d'observation et le corps de 
siége, il confia a Hédouville le so in de marcher 
sur Rousbrugghe, ponr inquiéter seulemellt la 
retraite de Freytag sur Furnes, et il alla lui
m~me donner de front sur Freytag, en mar
chant avec toute son armée par Houtkercke, 
Herséele el Bambeke. Freytag avait dísposé son 
corps sur une ligne assez étendue, et il n'en 
avait qu'une partie autour de lui, lorsqu'il re
~ut le premier ehoe de Houchard. 11 résista a 
Herséele; mais, apres un combat assez vif, il 
fut obligé de repasser l'Y ser, et de se replier 
sur Bambeke, et successivement de Bambekc 
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sur Rexprede et Killem. En reculant de la sorté, 
au-deJa de l'Yser, il laissait ses ailes compro
mises en avant. La division Walmoden se trou
vait jetée loin de luí" a sa droite, et sa propre 
re traite était menacée vers Rousbrugghe par 
Hédouville. 

Freytag vent alors, dans 1<1 meme journée, sc 
reporter en avant, et reprendre Rexprede, afin 
de raUier a luí la division Walmoden. Il arrive 
a Rexprede au moment oú les Franl{ais y en
traient. Un combat des plus vifs s'engage: 
I<'reytag est bJessé et fait pl'isonniel'. Cependant 
la fin du j our s'appl'oche; Houchard, craignant 
une attaque de n aít, se retire ho1's du village, 
et n'y laisse que trois hatailloIls. Walmoden 1 

qui se repliait avec sa division compromise, 
arrive dan s cet instant, et se décide a attaquer 
vivement Rexprede, afin de se faire jour. Un 
combat sanglant se livre au miliel1 de la nuit; 
le passage est fi'anchí , :Freytag est délivré, et 
l'ennemi se retire en masse sur le vilIage de 
H ond tschoote. Ce v illage, situé coutre la Grande
Moer et sur la roate de Furnes, était un des 
points par lesquels il fal/a¡t passer en se reti
rant sur Furnes. Houehard avait renoneé a l'idée 
essentielle de manreuvrer ver s Furnes, entre 
le COl'pS de siége et le corps d'observatioll; 
illlelui restait done plus qu'a pOLlsscr toujours 
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{le front le maréchal Freytag, et a se ruer contre 
le village de Hondtschoote. La jourllée du 7 se 
passa a observer les positions de l' ennemi, dé
fendues par une artillerie tres-forte, et, le 8, 
l'attaque décisive fut résolue. Des le matin, 
l'armée fran<;;aise se porte sur toute la ligne pour 
atraquer de front. La droite, sous les ordres 
d'Hédouville, s'étend entre Killem et Béveren; 
le centre, commandé par Jourdan, marche di
rectement de Killem sur Hondtschoote; la gall
"che attaque entre KiIlem et le canal de "Furnes. 
L'actÍon s'engage dan 's les tai11is qui couvraient 
le centre. De part et d'autre, les plus grandes 
forces sont dirigées sur ce meme point. Les 
Fran<;ais reviennent plusieurs fois a l'attaque 
des positions, et enfin iIs s' en rendent maitres. 
Tandis qu'ils triomphent au centre, les retran
chements sont emportés a la droite, el I'enne
mi prend le parti de se retirer 5111' Fllrnes par 
les routes de Houthem et de Hoghestade. 

Tandis que ces choscs se passaient a Hondt
schoote, la garnison de Dunkerque faisait, 
sous la conduite de Hoche, une sortie vigou
reuse, et mcttait les assiégeants dans le plus 
grand péril. Le lendemain du combat, ceux
ci tinrent un conseil de guerre; se sentant me
nacés sur lellrs derrieres, et ne voyant pas ar
river les ~rmements maritimes qui devaient 
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servir a bombarder la place, ils résolurent de 
lever le siége, et de se retirer sur Furnes, oa 
venait d'arriver Freytag. lIs y furent tous ré
unís le 9 5cptembre au soir. 

Telles furent ces trois journées, qui eurent 
pour but et pour résultat de replier le corps 
d'observation sur les derrieres du corps de 
siége, en suivant une marche directe. Le der
n¡er combat donna son nom a cette opération, 
et la bataiHe d'Hondtschoote fut considérée 
comme le salut de Dunkerque. Cette opératíon,' 
en effet, I'ompait la longue chaine oe nos re
vers au Nord, faisait essuyer un échee person
nel aux Anglais, trompait le plus cher de lenrs 
vrellX, sauvait la répnblique du malheur qlli 
lui eut été le plus sensible, et donnait un 
grand eneouragement a ]a Franee. 

La vietoire d'Hondtsehoote produisit a París 
une grande jaie, inspira plus d'ardeur a toute 
la jellnesse, et 6t espérer que notre énergie 
pourrait etre heureuse. Peu importent, en effet, 
les rever s , pourvu que des succes viennent s'y 
meler, et rendre au vaincu l'espéranee et le 
courage. L'alternative ne faÍt qu'augmenter 
l'énergie et exalter l'enthousÍasme de la ré
sistanee. 

Pendant que le duc d'York s'était porté a 
Dlln],erquc, Cobourg avait résoll1 l'attaque c/u 
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Quesnoy. Cette place manquait de tons les 
moyens nécessaires a sa défense, et Cobourg 
la serrait de tres-preso Le comité de salut pu
blic, ne négligeant pas plus cette partie de la 
frontiere que les 3utres, avaít ordonné sur-Ie
champ que des colonnes sortissent de Lan
orecies, Cambray et Maubeuge. Malheureuse
ment, ces colonnes ne purent agír en meme 
temps : l'une fut renfermée dans Landrecies; 
l'autre, entourée dans la plaine d' A vesnes, et 
formée en bataiBon carré, fut rompue apres 
une résistance des plus honorables. Enfin le 
Quesnoy fnt obligé de capituler le JI septem
breo Cette perte était peu de chose a coté de 
la délivrance de Dllnkerque; mais elle melait 
quelque amertume a la joie produite par ce 
dernier événement. 

Houchard, apres avoir forcé le duc d'York 
a se concentrer a Furnes avec Freytag, ll'avait 
plus rien d'heureux a tenter sur ce point; iI 
ne luí restait qu'a se ruer avec des force s égales 
sur des soldats mieux aguerrís, sans anenne 
de ces circonstances, ou favorables ou pres
santes? qui font hasarder une bataille oou
teuse. Dans cette situation, il n'avaít rien de 
mieux a faire qu'a tomber snr les Hollandais, 
disséminés en plusieurs détachements, autOllr 
d(' Menin, HalluiJl, Roncq, Werwike el Ypres. 
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Houchard, procédant avec prudence, oroonna 
au camp de LiBe de faire une sortie sur Menio, 
tanois qu'il agirait lui-meme par Ypres. On se 
disputa pendant deux jours les postes avancés 
de Werwike, de Roncq et d'HaIluin. De pal't 
et d'autre, on se comporta avec ulle grande 
bravoure et une médiocre intelligence. Le 
prince d'Orange, quoique pressé de tous cotés, 
et ayant perdu ses postes avancés, résista opi
niatrément, paree qu'il avait appris la red di
tion du Quesnoy et l'approche de Beauliell, 
qui lui amenait des secOllrs. Enfin, il fut obligé, 
le 13 septembre, d'évacuer Menin, apres avoir 
perdu dans ces différentes journées deux a 
trois mille "hommes, et quaraute pieces de ca
non. Quoique notre armée n'eut pas tiré de 
sa position tout l'avantage possible, et que, 
manquant aux instructions du comité de salut 
public, elle eút agi par masses trop divisées, 
cependant elle occupait Menin. Le J 5, elle 
était sortie de Mellin et marchait sur COllrtray. 
A Bisseghem, elle rencontre Beaulieu. Le com
bat s'engage avec avantage de notre coté; mais 
tout-a-coup l'apparition d'un corps de cavale
rie sur les ailes répand une alarme qui n'était 
fondée sur aucun danger réel. Tout s'ébranle 
et fuit jllsqu'a Menin. La, eette ineoncevable 
dérollte TI{' s'al'rete pas; la terrClIr se cornmll-
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nique a tous les camps, a tous les postes, et 
l'armée -en masse vient chercher un refuge 
sous le canon de Lille. Cette terreur panique, 
dont l'exemplc n'était pas nouveau, qui pro
venait de la .iellne~se et de l'inexpériellce de 
IlOS troupes, peut.étre aussi d'un perfide saulle 

qut"peut. nous fit perdre les plus grands avan
tages, et nous ramena sous Lille. La .Ilouvelle 
de cet événement, portée a París, y causa la 
plus funeste impression, y fit perdre a Hon
chard les fruits de sa victoire, souleva contre 
lui un déchaiucment violent, dont il rejaillit 
quelque chose contre le comité de salut pu
blic lui-meme. Une nouvelle suite d'échecs 
vint aussitot nous rejeter dans la position pé
rilleuse d'ou non s venions de sortir un mo
ment par la victoire d'Hondtschoote. 

Les PrussÍens et les Autrichiens, placés sur 
les deux versants des Vosges, en face de nos 
deux armées de la Moselle et du Rhin, ve
naient enfin de faire qllelques tentatives sé .. 
ricuses. Le vieux ~Turmser, plus ardent. que 
les Prllssiens, et senfant l'avantage des passa
ges des Vosges, voulllt occuper le poste im
portant de Bodenthal, vers la Haute-Lauter. 
Il hasarda en erfet un corps de quatre miJle 
hommes, qui, passant a travers d'affreuses 
montagnes, parvint a occuper Bodenthal. De 

\'. 17 
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lenr coté, les représeutants a l'armée du Rhin, 
cédant a l'impulsion générale, qui déterminait 
partoutun redoublement d'é:nergie, résolu
rent une sortie générale des lignes de Wis
sembourg pour le r 2 septembre. Les trois gé
nérauxDesaix, Dubois et Micha ud, lancés a 
la fois contre les Autrichiens, firent des efforts 
inutiles, et furent ramenés dans les lignes. Les 
tentatives dirigées surtout contre le corps au
trich'ien jeté a Bodenthal, furent complétement 
repoussées. Cependant on prépara une nou
velle attaque pour le 14. Tandis que le général 
Ferrette marcherait sur Bodenthal, l'armée de 
la Moselle, agissant sur l'autre versant, devait 
attaquer Pirmasens, qui correspond a Boden
thal, et OU Brunswick se trouvait posté avec 
une partie de l'armée prussienne. L'attaque 
du général Ferrette réussit parfaitement; nos 
!loldats assaillirent-Ies: positions des Autrichiens 
a'Vec uné hérolque témérité., s'en emparerent, 
et recouvrerent l'important défilé de Roden
thaI. Mais il n'en fut pas de meme sur le ver
sant opposé. Brunswick sentait l'impo.rtance de 
Pirmasens,qui fermait les défilés; il possédait 
des forces considérables, et se trouvait dans 
des positions excellentes. Pendant que l'armée 
de la Moselle faisait face sur la Sarre au reste 
dé l'armée prllssiellIle 1 dOllze mille hommes fu-
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rent jetés de Hornbach sur Pirmasens. Le seul 
espoir des Fran-;;ais était d'enlever Pirmasens 
par une surprise; mais, aper-;;us et mitraillés 
des Icur premiere approche, il ne Jeur restait 
plus qu'a se retirer. C'est ce que voulait le gé
néral; mais les représentants s'y opposerent, 
et ils ordonnerent l'attaque sur trois eolonnes, 
et par trois ravins qui aboutissaient a la hau
teur sur laquelle est situé Pirmasens. Déja nos 
soldats, gl'ace a Ieur bravoure, s' étaient fort 
avancés; la eolonne de droite était meme prete 
a franchir le ravin dans lequel elle marehait, 
et a tourner Pirmasens, lorsqu'un double feu, 
dirigé sur les deux flanes, vient l'accabler in 0-

pinément. N os soldats résistent d'abord, mais le 
feu redoubJe, et ils sont en fin ramenés le 
long du ravin ou iJs s'étaient engagés. Les au
tres eolonnes sont repliées de nH~me, et toutes 
fuient le long des vallées, dans le plus grand 
désordre. L'armée fut obligée de se reporter 
an poste d'ou elle était partie. Tres-heureuse
ment, les Prussiens ne songerent pas a la pour
suivre, et ne firent pas meme oceuper son 
camp d'Hol'nbach~ qu'elle avait quitté pour 
marche .. sur Pirmasens. N ous perdimes 11 cette 
affaire vingt-deux pieces de canon, et quatre 

. mille homIlles tués, blessés ou prisonniers. 
Cet échec du r 4 septembre pouvait avoir une 

'7' 
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grande importauce. Les coalisés, ranimés par 
le succes, songeaient a user de toutes leurs 
forces; ils lie disposaient a marcher sur la 
Sarre et la Lauter, et a IIOUS en lever ainsi les 
ligues de Wissembol1l'g. 

Le siége de Lyon se poursuivait avec Jeutenr. 
Les Piémontais, en déoouchant par les Hautes
Alpes dans les vaHées de la Savoie, avaient fait 
diversion, et obligé Dubois-Craucé et Keller
mann a divis~~r leurs rorees. Kellermann s'était 
porté en Sa voie. Dubois-Crancé, resté devant 
Lyoll avec des moyens insllffisants, faisait inu
tilement pleuvoi,·le fer et le feu sur cette mal
heureuse cité, qui, résolue a tont souffrir, ne 
pOllvait plus etre réduite par les désastres du 
hlocus et du bombardement, mais seulement 
par une attaqne de vive force. 

Aux Pyréllees, nOllS venions d'éprouver tUl 

sallglant échec. Nos troupes étaient restées de
puis les derniers événements aux environs de 
Perpignan; les Espagnols se trouvaient dans 
Jcurcamp <lu Mas'-d'Eu. Nomoreux, aguerris, 
et commandés par un gélléral habile, ils étaient 
pleills d'ardeur et d'espérance. Nous avons déja 
décrit le théatre de la guerreo Les deux valJées 
prcsque paralle\es du Tech et de la Tet par
tent de la grande chainc et debo\1chent ver s la 
mer; Perpigll:tll est dans la sf'conde de ces 

I 
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vallées. Rieardos avait franchi la premiere ligne 
du Tech , puisqu'il se trouvait au Mas-d'Eu, et 
il avait résolu de passer la Tet fnrt au-desslls 
de Perpignan, de maniere a toumcr eette place, 
et a forcer natre armée a l'abandanner. Dans 
ce but, il songea d'abore! a s'emparer de Vil
lefranche. Cettc petite farteressc, placée sur le 
cours sllpéricur de la Tet, devait assurer son 
aile gauehe contre le brave Dagobert, qui, aveu 
trois mille hommes, obtenait des succes en Cel'
dagne. En cOIlséquence, vers les premiers jOlirs 
o'aout, il détaeha le général Crc:;po avec quel
qucs bataillons. Cdui-ci n'eut qu'a se présen
ter devant Villefranehe; le eommandant lui en 
ouvrit lkhement les portes. Crespo y laissa 
garnison, et vint rejoindre Ricardos. Pendant 
ce temps, Dagobert, avee un trcs-petit eOI'ps, 
pareollrut UlUle la Cerdagne, replia les Espa
gnols jusqu'a la Sell-d'Ul'gel, et songea meme 
a les pousser jusqu'a Campredon. Cependant 
la faiblesse du détaehement de Dagobel't, et la 
forteresse de Villefranche, rassurerent Ricar., 
dos contre les sueces des Fran¡;ais sur son aiJe 
gauehe. Rieardos pel'sista done dans son offen
sive. Le 31 aout, il fit menacer natre eamp 
sons Perpignan, et passa la Tet au-dessns de 
Soler, en chassant devant lui notre aire droite, 
qlli vint se !"('pIie!' a Salces, ;t quelq!les lieu.ef, 
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en arriere de Perpignan, et tOLlt pres de la mero 
Dans cette position, les FraIH;ais, les uns en
fermés dans Perpignan, les autres acculés sur 
Salces, ayant la mer a dós, se trouvaient dans 
une position des plus dangereuses. Dagobert, 
il est vraí, remportait de nouveaux avantages 
dans la Cerdagne, mais trop peu importants 
pour alarmer Ricardos. Les représentants Fabre 
et Cassaigne, retirés avec l'armée a Salces, ré
solurent d'appeler Dagobert en remplacement 
de Barbantane, afin de ramener la fortune sous 
nos drapeaux. En attendant l'arrivée du nou
veau général, ils projeterent un mouvement 
combiné entre Salces et Perpignan, pour sortir 
de eette situatíon périlleuse. lIs ordonnerent 
a une colonne de s'avancer de Perpignan, et 
d'attaquer les Espagnols par derriere, tandis 
qu' eux - memes, quittant leurs positions, les 
attaqueraient de front. En effet, le 15 septem
bre, le général Davoust sort de Perpignan ave e 
six ou sept mille hommes, tamEs que Pérignon 
se dirige de Salces sur les Espagnols. An signal 
convenu, on se jette des deux cótés sur le camp 
ennemi; les Espagnols, pressés de toutes parts, 
sont obligés de fuir derriere la Tet, en aban
donnant vingt-six pieces de canon. Ils viennent 
aussitót se replacer au camp du Mas-d'Eu, d'ou 
ils étaient partís pour exécuter cette offensive 
ha.rdie , mais malheureuse. 
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Dagobert arriva sur ces entrefaites, et ce 
guerrier, agé de soixante-quinze ans, réunis
sant la fougue d'un jeune homme a la pru
dence consommée d'un vieux général , se hata 
de signaler son arrivée par une tentative sur le 
camp du Mas-d'Eu. 11 divisa son attaque en trois 
co!olllles : l'une, partant de notre droite et 
marchant par Thuir sur Sainte·Colomhe, devait 
tourner les Espagnols; la seconde, agissant au 
centre, était chargée de les attaquer de front 
et de les culbuter; en6n la troisieme, opérant 
vers la gauche, elevait se placer dans un bois 
et leur fermer la retraite. Cette dertliere, ~OIn."': 
mandée par Davoust,att:tquaa peine, et 5'en.,. 
fuit en désordre. Les Espagnols purent alors 
diriger toutes leurs force s sur les deux .autres 
colonnes elu centre et de la droite. Ricardos, 
jugeant que tout le danger était a droite, y porta. 
ses plus grandes forces, et parvint a repousser 
les Fran~ais. Au centre seul, Dagobert, ani
mant tout de sa présence, emporta les retran
chements qui étaient elevant lui, et allait meme 
décider la victoire, lorsque Ricardos, revenant 
avec lestroupes victol'ieuses a. la gauche eta 
la droite, accabla son ennemi de toutes ses 
forces réunies. Cepenelant le brave Dagobert 
résistait encore, lorsqu'ull bataillon met has 
les armes, en criant: Fil'e le roi! Dagobert 
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indigné dirige deux pieces sur les traitres, 
et tandis qu'il les foudroie, il raIlie autour de 
luí un petit nombre de braves restés {ideles, 
et se retire avec quelques cents hommes, sans 
que l'ennemi, intimidé par sa fiere cOlltenance, 
ose le poursuí vre. 

Certainementce brave général n'avaít mérité 
que des lauriers par sa fermeté au mílieu d'un 
tel revers, et si sa colonne de gauche eut mieux 
agi, si ses bataillons du centre ne se fussent pas 
débandés, ses dispositions auraient été suivies 
d'un plein sucd~s. Néanmoins, la défiance om
brageuse des représentants lui imputa ce dé
sastre. Blessé de ceUe illj ustice, il retourna 
prendre le commandement subalterne de la 
Cerdagne. Notre armée se trouva done encore 
refoulée sur Perpignan, et exposée a perdre 
l'importante ligne de la Tet. 

Le pl,an de campagIle du 2 septembre avait 
été mis a exécution dans la Vendée. La division 
de Mayence devait, comme on 1'a vu, agir par 
Nantes. Le comité de salut pllblic, qui recevait 
des nouvelles alarmantes sur les projets des 
Anglais sur l'Ouest, approu va tout-a-fait l'idée 
de por ter les principales forces vers les cotes. 
Rossignol et son parti en con<;:llrent beallcoup 
d'humeur, et écrivirellt au ministere des Jettres 
qUÍ ne faisaient attendre d'eux qu'une faiblú 
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coopération aux plans convenus. La division 
de Mayellce marcha done sur Nantes, ou elle 
fut rec;ue avec de grandes démonstrations de 
joie, et au mi/ieu des fetes. Un banquet était 
préparé, et avant de s'y remire, OH prélllda 
;m festín par une vive escarmotlche avec les 
partís ellnemis répandlls sur les bords de la 
Loire. Sí la colonne de Nantes étaít joyense 
d'etre réunie a la célebre armée de Mayence, 
celle-ci n'était pas moins satisfaite de servir 
sous le brave Canclaux, et avec sa divisioIl 
déja signalée par la défense de Nantes, et par 
une foule de faits honorables. D'apres le plan 
concerté ~ des colonnes partant-, de tous les 
points du thé,ltre de la guerre devaient se ré
unir au centre, et y écraser l'eunemi. Canclaux, 
général de l'armée de Brest, partant de Nantes, 
devait descendre la rive gauche de la Loire, 
tourner autour du vaste lac de Grand -Lie.u, 
balayer la Vendée iuférieure, remonter ensuite 
vers Machecoul, et se trouver a Léger le 11 

ou le 13. Son arrivée sur ce dernier point était 
le signal du départ pour les colonnes de l'armée 
de La Roehelle, chargées d'assaillir le pays par 
le Midi et l'Est. On se souvient que l'armée 
de La Rochelle, sons les ordres de Rossignol , 
général en chef, se composait deplusieurs di
visions; ceHe des Sables était commandée par 
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Mieszkousky, eeHe de Lu<{on par Beffroy, eeHe 
de Niort par Chalbos, ce He de Saumur par 
Santerre, eeHe d'Angers par Duhoux. A l'inR
tant ou Canclaux arriverait a Léger, la eolonne 
des Sablesavait ordre de se mettre en mouve
ment, de setrouver le I3 a Saillt-Fulgent, le 
14 aux Herbiers, et le 16 enfin, d'etre avec 
Canclaux a Mortagne. Les eolonnes de Lu¡;on, 
de Niort, devaient, en se donnant la maill, 
avancer vers Bressuire et Argenton ~ et avoir 
atteint eette hautear le 14; enfin , lescolonnes 
de Saumur et d'Angers, partant de la Loire, 
devaient arriver allssi le 14 allX environs oe 
Vihiers et Chemillé. Ainsi, d'apres ce plan, 
tout le pays devait etre pareouru dll 14 au 16, 
et les rebelles aBaient etre enfermés par les co
lonnes républicaines entre Mortagne, Bres
suire, Argenton, Vihiers el Chemillé. Leur 
destrllctiondevenait alo1'5 inévítable. 

On a déja vu que, deux fois reponssés de 
Lu<{on avec undommage consídérable, les 
Vendéens avaient fort a ereur de prendre une 
revanehe. Ils se réunirent en force avant que 
les républicains enssent exécuté leurs projets; 
et tandis que Charette assiégeait le camp des 
Naudieres du coté de Nantes, ils attaqnerent 
la division de Lu~on qui s'était avancée jusqu'a 
Chantonay. Ces deux tentatíves eurent tieu le 5 
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septembre. CelJe de Charette sur les Naudieres 
fut repoussée; mais l'attaque sur Chantonay, 
imprévue et bien dirigée, jeta les républicains 
dans le plus grand désordre. Le jeune et brave 
Marceau fit des prodiges pour éviter un dé
sastre; mais sa dí vis ion , apres avoir perdu ses 
bagages et son artillerie, se retira pele-mele a 
Lu~on. Cet échee pouvait nuire au plan pro
jeté, paree que la désorganisation de l'une des 
colonnes laissait un vide entre la division des 
Sables et celle de Niort; mais les représentants 
firent les efforts les plus actifs pour la réorga.., 
niser, et on envoya des courriers a Rossignol, 
afin de le prévenil' de l'événement. 

TOlls les Vendéens étaient dans ce moment 
réunis aux Herbiers, autour du généralissime 
d'Elbée. La division était parmi eux comme 
chez Ieurs adversaires, cal' le cceUI' humain est 
partont le meme, et la nature ne réserve pas 
le désintéressement et les vertus pour un parti , 
en Iaissant exclnsivement a l'autre l'orgueil, 
l'égolsme et les vices. Les chefs vendéens se 
jalousaient entre eux comme les chefs républi
cains. Les généraux avaient peu de considéra
tion ponr le cOIlseil supérieur, qui affeetait 
une espece de souveraine-té. Possédant la force 
réelle, ils n'étaient Ilullement disposés a eéder 
le commandement a un pouvoir qui ne devait 



2{5S RÉVOLUTJON FRAN"AlSl'. 

qu'a eux-memes sa fictive existence. 11s t'1I

viaient d'ailleurs le généralissime d'Elbée, et 
prétendaient que Bonchamps eut été mieux 
faít pour len!' commander a tous. Charette, de 
son cOté, voulait rester seul rnaltre de la Rasse
Vendée. lis étaient done peu disposés a s'en
tendre, et a concerter un plan en opposition 
a celui des répllblicains. Une dé peche inter
ceptée venaít de ]eur faire connaitre les projets 
de Jeurs ennemis. Bonchamps fut le seul qui 
pro posa un projet hardi et qui révélait des 
pensées profondes. Il pensait qu'il ne serait pas 
possible de résister long-temps allx forces de 
]a république réunies dan s la Vendée; qu'il 
était pressant de s'arracher df~ ces Dois, de ces 
ravins, ou ron serait éternellement enseveli, 
sans connaitre les coalisés et sans etre connll 
d'eux; en conséquence il sOlltint qu'au lieu de 
s'exposer a etre détruit, il valait mieux sortir 
en co]onne serrée de ]a Vendée, et s'avancer 
dans ]a Bretagne ou l'on était désiré, et ou la 
république ne s'attendait pas a etre frappée. 
Il conseil1a de marcher jusques allx cotes .de 
l'Océan, de s'emparer d'UIl port, de commu
niquer avec les Anglais, d'y recevoir un prince 
émigré, de se reporter de la sur Paris, et de 
faire ainsi une gnerre offensive el décisive. Cet 
avis, qu'on prete a Bonchamps, ne flltpas suivi 
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tles Vendéens, dont les vues etai~mt toujours 
aussi bornécs, et qui avaient toujours Ulle aussi 
grande répugnance a quitter len!" sol. Leurs 
chefs ne sOllgerent qu'á se partager le pays en 
quatre portions, pour y régner individuelle
mento Charette eLlt la Bassc-Vendée, M. de 
130llcbamps les bords de la Loire dn coté d'An
gers, lVI. de Larochejacquelein le reste du Haut
Anjoll, M. de Lescure toute la partie insurgée 
du Poitou. M. d'Elbée conserva son titre inutile 
de généralissime, et le eonseil supérieur son 
autorité IIetive. 

Le 9, Callclaux se mit en mou-vement, laissa 
au camp des Naudieres une forte reserve sous 
les ordres de Grouehy et d'Haxo, pour pro
téger Nantes, et aehemina la eolonne de 
Mayenee vers Léger. Pendant ce temps, l'an
ciellne armée de Brest, sous les ordres de 
Beysser, faisant le eircllit de la Basse -Velldée 
par Pornic, Bournellf et Machecoul, devait se 
rejoindre a Léger avec la colonne de Mayence. 

Ces mOIl vemen ts, dirigés par Cancláux, s' exé
cuterent sans obstacles. La eolonne de Mayence, 
dont Kléber commaudait l'avant--garde, et Au
bert Dubayet le corps de bataille, chassa tons 
les ennemis devant elle. Kléber, a l'avant-garde, 
aussi loyal qu'hérojque, faisait camper ses 
tl'OlIpe:'. hors des villages pOllr empecher les 
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dévastations. (e En passant, di t - il, devant le 
( beau lac de Grand-Líen, nOlls avions des 
f( paysages charmants, et des échappées de 
cc vue aussi agréables que multipliées. Sur une 
ce prairie immense erraient au hasard de nom
« breux troupeallx abandonnés a eux-memes. 
« Je ne pus m'empecher de gémir sur le sort 
« de ces infortunés habitants, qui, égarés et 
el fanatisés par leurs pretres, repoussaient les 
( bíenfaits d'un nouvel ordre de choses pour 
c( courir a une destructioll certaine. II Kléber 
6t des efforts contiuuels pour protéger le pays 
contre les soldats, et réussít le plus sauvent. 
Une commission civile avait été jointe a l'état· 
major pour faire exécu ter le décret d u Ter aout, 
qui ordonnait de ruiner le sol et d'en trans
porter la population ailleurs. Il était défendn 
aux soldats de mettre le fen, et ce n'était que 
d'apr€s les ordres des gélléraux et de la com
míssion civile, que les moyens de destruction 
devaient etre employés. 

On,était-arl'ivé le 1Ll a Léger, et la colanne 
de l\Iayence s'y était rénnie a ce He de Brest , 
commandée par Beysser. Pendant ce temps, 
la colonne des Sables, sous les ordres de 
Mieszkousky, s'était avancée a Saint-Fulgent, 
suivant le plan con ven u , et donnait déja la 
maio a l'armée de Canclaux. CeBe de LUl(on, 
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¡'etardéc un moment par sa défaite a Chanto
nay, était demellrée en aniere; mais, gra.ce 
au úle des représentants qui lui avaient donné 
un nouveau général, Beffroy, elle s'était re
portée en avant. Celle de Niort se trouvait a la 
Chataiglleraie. Ainsi, quoique le mouvement 
général eut été retardé d'un jour on deux sur 
tous les points, et que Canclaux ne fut arrivé 
que le 14 a Léger, ou iI aurait du se trouver 
le 12, le retanl étant commun a toutes les co
lonnes, l'ensemble n'en était pas détruit, et 
011 pouvait poursuivre l'exécution du plan de 
campagne. Mais, dans cet intervalle de temps, 
la nouvelle de la défaite essuyée par la divi
sion de Luc;on était arrivée a Saumur ; Rossi
gool, Ronsin et tout l' état-major avaient pris 
}'alarme; et, craignant qu'il n'arrivat de sem
blables accidents aux deux autres colonnes de 
Niort et des Sables, dont ils suspectaient la 
force, ils déciderent de les faire rentrer sur
le·champ dans Ieurs premiers postes. Cet ordre 
était des plus imprudents; cependant iI n'était 
pas donné de mauvaise foi, et dans l'intention 
de' découvrir Canclaux et d'exposer ses aiJes; 
mais on avait peu de confiance en son plan, 
on était tres-disposé , au moilldre obstacle, a 
le juger impossible, et a l'abandonner. C'est 
la sans donte ce qui détermina l'état - major 
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de Saurnur a ordouner le Illouvcment rétro
grade des colonnes de Níort, de Lut;on et des 
Sables. 

Canclaux, poursuívant sa marche, avait fait 
de nouveaux progres; il avait attaqué Montaigu 
sur trois points : Kléb el', par la route de 
Nantes, Aubert-Dubayet, par ecHe de Roche
Serviere, et Beysser, par eeHe de Saint-Fulgent, 
s'y .étaient préeipités a la fois, et en avaient 
bientot délogé l'ennemi. Le ] 7, Canclaux prit 
Clisson; et, ne voyant pas encore agir Ros
signol, iI résolut de s'arreter, et de se borIJer 
a des reconnaissallces, en attendant de nou
veallX renseignements. 

Canclaux s'établit done allX environs de 
Clísson, Iaissa Beysser a Montaigu, et porta 
Kléber ave e l'avant-garde a Torfoll. On était la 
le 8. Le contre-ordre donné de Saumur était 
arrivé a la division de Níort, et avaÍt été com
muniqué aux deux autres divísions de Lu<;on 
et des Sables; sur-Ie-ehamp elles s'étaient re
tirées, et avaient jeté, par lcur mouvement ré
trograde, les Ve.ndéens dan s l'étolmement , et 
Canclaux dans le plus grand embarras. Les 
Vendéens étaient environ cent miHe sous les 
armes. Un nombre immense d'entre eux se 
trouvait dn coté de Vihiers et de Chemillé, 
en face des colonnes de Sallmur et d'Angers; 
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un nombre plus considérable encore du coté 
de Clisson et de Mortagne, sur CanclatIX. Les 
colonnes d'Angers et de Saumur, en les voyant 
si nombreux, disaient que c'était l'armée de 
Mayence ql1i les leur rejetait sur les hras, el 
se plaignaient de ce plan quí les exposait a 
recevoir un ennemi si formidable. Cependant 
il n'en était rien, et les Vendéens étaient par
tout debont en assez grand nombre pour oc
cuper les républicains sur tous les points. Ce 
jour meme , 10i.n de se jeter sur les colonnes 
de Rossignol, íls marchaient sur Canclaux : 
d'Elbée et Lescure quittaient la Haute-Vendée 
pour joindre l'armée de Mayeuce. 

Par une siuguliere complication d'événe
ments, Rossignol, en apprenant les succes de 
Canclaux, qui avait pénétré jusqu'au centre de 
la Vendée, contremande ses premiers ordres 
de retraite, el enjoint a ses colonnes de se 
reporter en avant. Les colonnes de Saumur et 
d' Angers , placées a sa portée, agissent les pre
mieres, et escarmollchent, l'une a Doué, l'autre 
anx ponts de Cé. Les avantages sont balancés, 
Le 18, ceHe de Saumur, commandée par San
terre, vent s'avallcer deVihiers a un petitvillage 
nommé Corono Artillerie, cavalerie, infanterie, 
se trouvent, par de mauvaises dispositiollS, 
accurnulées confllsément dans les riles de ce 

v. 
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village qui était domiué.·Santerre Vt'lIt róparer 
eette fante et faire reculer les troupes pOllr les 
mettre en bataille sur une hauteur; Illais Ron
sin,qlli, en l'absence de Rossignol, s'attribllait 
une autorité supé,'ieure, reproche a Santerre 
d'ordanner la retraite, et s'y appase. Dalls ce 
moment, les Vendéens fondent sur les répn
blicains, un horrible désardre se communiqlle 
a toute la division. n s'y trollvait beallcoup 
d'hommes ou nouveau contingent levé avec le 
tocsin; cellx-ci se déballdent; tont est entrainé 
et fuit confllsémeilt, de eoron a v ihiers, a 
Doué et a SamIlur. Le lendemaÍn 19, les Ven
déens marchent contre la divÍsion d'Angers. 
commandée par DlI houx. Aussi hellreux que 
la veÍlle, ils reponssent les républicains jus
qn'all-delil d'Érigné, et s'emparent de nOIlVe<lll 
des ponts de Cé. 

Du coté de Canclaux, OH se hat ave e la meme 
activité. Le meme jour, vingt mille Vendéens, 
placés aux environs de Torfou, fondent Sil!' 

l'avant - garde de Kléber, com posée tOtl t au 
plus de deux miile hommes. Kléber se place 
an milien de ses soldats, et les sOlllient contre 
eette fonle d'assaillants. Le terrain sur lequel jI 
se bat est un chemin dominé par des hautcurs; 
malgré le désavanlage de la position, il ne se 
rptire qu'avec ordre et fcrnwtl~. Cependant, 
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une piece d'artillerie ayant été démontée, un 
peu de confusion se répand dans ses batail
lons, et ces braves plient pour la premie re fois. 
A cette vue, Kléber, pour arre ter l' ennemi , 
place UI1 officiel' avec quelques soldats aupres 
d'UH pont, et leul' dit : Mes amis, vous vous 
ferez tuero lIs exécutent cet ordre avec un ad
mirable hérolsme. Sur ces entrefaites, le corps 
de bataille arrive, et rétablit le combat; les 
Vendéens sont enfin rcpoussés bien loin, el 
punis de Ieur avantage passager. 

Tous ces événements s'étaient passés le 19; 
l'ordre de se reporter en avant, qui avait si 
mal réussi aux deux divisions de Saumur et 
d'Angers, n'était pas encore parvenu, a cause 
des distan ces , aux colonnes de Lu<{on et de 
Niort. Beysser était toujoUI'S a Montaigu ,for
mant la droite de Callclaux et se tl'ouvant dé
couvert. CanclatlX voulant mettre Beysser a 
l'abri, lui ordonna de quitter Montaigu el de 
se rapprocher du corps de bataille. Il enjoignit 
a Kléber de s'avancer du coté de Beysser pour 
protéger son mouvement. Beysser, trop négli
gent, avait laissé sa colonne mal gardée daus 
Montaigu. MM. de Lescure et Charette la sur
prirent, et l'auraient anéantie sans la bravoure 
de deux bataillons, qui, par Jeur opiniatreté, 
arreterent la rapidité d(~ la poursuite el de la 

dt 
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retraite. L'artillerie et les bagages fllrent per
dus, et les débris de eette eo]onne eoururent 
a Nantes, Ol! ils forent re/{us par la brave ré
serve laissée pOllr protPger la place. Canclaux 
résolut alors de rétrograder, pour ne pas 
rester en fleche dans le pays, ex posé á tous les 
eoups des Vendéens. Il se replia en effet sllr 
Nantes avee ses braves Mayenc;ais, qui ne fll
rent pas entamés, grace a leur attitude impo
sante, et au refus de Charette, qui ne voulut 
pas se réunir a MM. d'Elbée et de Bon'ehamps , 
daIls la pOUl'slúte des répllblicains. 

La cause qui emptkha le succes de Cf'tte 

llouvelle expécli lion sur la Vendée est évidente. 
L'état-major de Saumur avait été méeontent 
du plan qui adjllgeait la colarme de Mayence 
a Canclaux; l'échec du 5 septcmbre fut pOill' 
luí un prétexte suffisant de se déeourager, et 
de renoneer a ce plan. Un contre- ordre fut 
aussitot donné aux colonnes des Sables, de 
l .. u<;on et de La Rochelle. Canclaux, qui s'était 
avancé avec succes, se trouva aillsi découvert, 
et l'échec de Torfou rendit sa position encore 
plus difficile. Cependant l'armt'>e de Saumur, 
en appl'enant ses progres, marcha de Saumur 
et d' Angers, a Vihiers et Chemillé, et si elle 
ne s' étaít pas sitot débanclée, il est probahle 
que la retraitf' eles ai1es n'aurait ras cmpedll~ 
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le :succes définitif de l'entreprise. Ainsi, trop 
de promptitudea renoncer au plan proposé, 
la mauvaise organisation des nouvelles levées, 
et la puissance des Vendéens, qui étaient plus 
de cent mille sons les armes, furent les causes 
de ces nouveaux reverso NIais il n'y avait ni tra
hison de la part de l'état - major de Saumur, 
ni de vice dan s le plan de Canclaux. L' effet de 
ces revers était funeste, cal' la nouvelle résis
tance de la Vendée réveillait toutes les espé
rances des contre·révolutionnaires, et aggravait 
singulierement les périls de la république. En
fin, si les armées de Brest et de Mayence n'en 
étaient pas ébranlées, ceHe de La Rochelle se 
trouvait encore une foís désorganisée, et tons 
les contingents, provenant de la levée en masse, 
rentraient dan s leurs foyers, en y portant le 
plus grand découragemellt. 

Les deux partís de l'armée s'empresserent 
anssitot de s'accuser. Philippeaux, toujours 
plus anlent, écrivit an comité de salut public 
une leUre bouillante d'indignation, ou il attri
bua a une trahison le contre-ordre donné aux 
colonnes de l'armée de La Rochelle. Choudien 
et Richard, commissaires a SaulDm', écrivirent 
des réponses aussi injurieuses, et Ronsin cou
rut allpres <in ministere et du comité de salut 
public pour dénonccr les vices du plan dI" 
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campagne. CancJaux, dit - il, faisant agir des 
masses trop fortes dans la Basse-Vendée, avait 
rejeté sur la Haute-Vendée toute la population 
insurgée, et avait amené la défaite des colonnes 
de Sanmur et d' Angers. Enfin, rendant calom
nies pour calomnies, Ronsin répondit an re
proche de trahison par celui d'aristocl'atie, et 
dénonc;a a la fois les. deux armées de Brest et 
de Mayence, comme remplies d'hommes sus
pects et malintentionnés. Ainsi s'envenimait 
toujours davantage la querelle du parti jaco
hin cOlltre le partí qui voulait la discipline et 
la gtlcl're réguliere. 

L'inconcevable déroute de Menin, l'inutile 
et meurtriere tentative sur Pirmasens, les dé
faites aux Pyrénées-Orientalcs, la facheuse issue 
de la nouvelIe expédition sur la Vcndée,fllrent 
connues a Paris presque en meme tem ps, et y 
causerent la plus funeste impression. Ces non
velles se répandirent successivement du 18 au 
25 septembre, et, suivant l'usage, la crainte 
excita la violen ce. On a déja Vil que les plus 
ardents agitateurs se réunissaient aux Corde
liers, Otl ron s'imposait encore moins de ré.,. 
serve qu'aux Jacohins, el qu'ils régnaient an 
ministere de la gllerre sons le faible BOlleholle. 
Vincent était leur chef a París, comme Ronsin 
dans la Vcndée, et ils saisirent cptte occasion 
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de l'ellOllVeler leurs plaintes aeeoutumées. Pla
eés en-dessous de la cOllvention, ils auraient 
voulu écarter son autorité incommode, qu'ils 
reneontraient aux al'mées dalls la personue des 
représentants, et a Paris dalls le comité de sa
tut publico Les représentants en mission He leur 
laissaient pas exécuter les mesures révolution
lJall'es él vee toute la violen ce qu'ils désiraient y 
mcttre; le comité de salut publie, réglant so u
veraincment totltes les opérations suivant des 
vues plus élev€es et plus impartiales, les con
trariait sans cesse, et iI était de tous les obs
tacles celui qui les genait le }"}hlS; aussi leur 
venait-iI SOllvent a l'esprit de fdire établir le 
nouveau pouvoir exécutif, d'apres le mode 
adopté par la constitution. 

La mise en vigueur de la constitution, son
vent et m6chamment demandée par les aristo
erates, avait de grands périls. Elle exigeait de 
1I0nvelles élections, remplaí,;ait la convention 
par une autre assembIée, néeessairement ¡nex
périmen tée, inCOlmue au pays, ct renfermant 
toutes les factiuns a la fols. Les révullltjonnaire~ 
enthollsiastes, sentant ce danger, ne deman
<laient pas le renouveUement de la représenta
t10n nationale, mais réclamaient l'exécution de 
la constitlltiun en ce qui convenait a lellrs vues. 
Plaeés presq!le tous dalls les bllreaux, ils ~ou-
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laíent seulement la forma tion du ministere con s
titutiouuel, qui devait etre indépendant du 
'pouvoir législatif, et par conséquent du comité 
de salut publico Vincent eut done l'audace de 
faire rédiger une pétition aux Cordeliers, pour 
demander l'organisation du ministere consti
tutionnel, et le rappel des députés en mission. 
L'agitation fut des plus vi ves. Legendre, ami 
de Danton, et déja rangé parmi ceux dont l'é
nergie semblait se ralentír, s'y opposa vaine
ment, et la pétítion fut adoptée, a un article 
pres, celui qlli demandait le rappel des repré
sentants en mission. L'utilité de ces représen
tants était si évidente, et il y avaít dan s cette 
c1ause quelque chose de si personnel contre 
les membres de la convention, qu'on n'osa pas 
y persister. Cette pétition provoqua beaucoup 
de tUll1ulte a París, et compromit séríeuse
ment l'autoríté naissante du comité de salut 
publico 

Outre ces ad versaires violents, ce comité en 
avait encore d'autres, parmi les lIouveaux mo
dérés, qu'on accusait de reproduire le systeme 
des girondins, et de contrarier l'énergie ré
volutionnaire. Fortement prononcés contre les 
cordeliers, les jacobins, les désorganisatellrs 
des armées, ils ne cessaient de faire leurs plain
les 'au comité, et lui reprochaíent meme de IlC 
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pas se déclarer assez fortemen t contre les anar
chistes. 

Le comité avait donc contre lui les deux nou
veaux partis qui commelH;aient a se former. Sui
vant l'usage, ces partís profiterent des événe
ments malhellrellx pour l'accuser, et tous deux 
d'accord ponr condamner ses opérations, les 
critiqllerent chacun a sa maniere. 

La déroute du 15 a Menin étaitdéja COIlllue; 
les derniers revers de la Vendée commeI1<;aient 
a l'etre confusément. On parlait vaguement 
d'une défaite a Coron, 11 Torfon, a Montaigu. 
Thuriot, qui avait refusé d't~tre membre du Co
mité de salut public, et qu'on accusait d'etre 
l'un des nouveaux modérés, s'éleva, au com
mencement de la séance, contre les intrigants, 
les désorganisatellrs, qui venaient de faire, au 
sIJjet des subsistances, de nouvelles proposi
tions extremement vIolentes. ee Nos comités et 
(e le conseil exécutif, dit-il, sont harcelés, cer
ee nés par un ramas d'intrigants qui n'affichent 
(e le patriotisme que parce qu'il leur est pro
e( dllCtif. Ouí, le temps est venu ou iI faut eh as
« ser ces hommes de rapine et d'inccndie, qui 
" croient que la révolution s'est faite pour eux, 
e( tandis que l'homme probe et pur ne la sou
(e tíent que pour le bonhellf da genre humaill.» 
Les propusilions comhattues par Thuriot sont 
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repoussées. Rriez, l'un des commissaires cn
voyés a Valenciennes, lit alors un mémoire cri
tique sur ~es opérations mi litaires; iI soutient 
qu'on n'a jamais fait qll'une guerre lente et peu 
cOIlvenable au génie fran<;;ais, qu'on s'est tOll
jours battu en détail, par petítes masses, et que 
e'est dans ee systeme qu'il faut chercher la 
cause des revers qu'on a essuyés. Ensuíte, S<lUS 

attaqller ouvertement le comité de salut pu
blie, íI parait insinuer que ce comité n'a pas 
tout fait connaitre a la convention, et que, 
par exemplc, il Y avait en pres de Douay uu 

corps de six mille Autríchiens, qui aurait pu 
etre enlevé et qui ne l'avait pas été. La COI1-
vention, apres ~voir entendu Briez, l'adjoint 
an comité de sall1t publico Dans ce moment, 
arrivent les llonvelJes détaillées de la Vendé e , 
cOlltenues clans une ¡eUre de l\:Iontaigll. Ces 
détails alarmants excitent un élan général. ( Au 
« líeu de nous intimider, s'écrie un des mem
« bres, j urOllS de sauver la répllblique.» A ces 
mots, l'assemblée entiere se leve, et jure eu
core une foís de sauver la républiqllc, que[s 
que soient les périls qni la menacent. Les mem
bres du comité de salut public, qui n' étaient 
point encore arrivés, entrent dans ce moment. 
Barrere, le rapporteur ord ¡naire, prend la pa~ 
role. « Tout soupí,;on, dit-il, dirigé COIltre le 

\ 
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{( comité de salut public, sel'ait une victoire 
« relllportée par Pitt. n ne fant pas donner a 
el nos ennemis le tropgrand avantage de dé
(e considérer nous-mémes le pouvoir chargé 
« de non s sallver. »Barrere faít ensuite con
nattre les mesures prises par le comité. c( De
(e puis plusieurs jours, continue-l-il, le comité 
«( avait líeu de soupc;onner que de graves fautes 
« avaient été commises a Dunkerqup., ou ron 
« aurait pu exterminer jusqll'all dernier des 
« Anglais, et a Menin, ou aUClln effort n'avait 
« été bit pour arreter les étranges cffets de la 
« terrenr panique. Le comité a destitué Hou
(r chard, ainsi que le général divisionnaire Hé
« douville, qui n'a pas fait a Menin ce qu'il 
« devait; et on examinera sur-Ie·champ la COIl

« duite de ces deux généraux; le comité va 
«( ensuite faire épurer tous les états-majors et 
« totltes les administrations des armées; il a 

« mis les fIottes sur un pied qui leur permet
{( tra de se mesurer avec nos ellnemís; il vient 
« de lever dix-huit mille hommes; il vientd'or
« donller un nOllveau systeme d'attaque en 
« masse; enfiu, c'est clans Rome meme gu'jI 
« veut attaquer Rome, el cent mille hommes, 
« débarquant eri AngIeterre, iront étouffer a 
ce Londres le systeme de Pin. C'est done a 
,e lart q!le ron a aCCIIS(~ le comité de salut 
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« public; ji n'a pas eessé de mériter la cou
« fiance que la cOllvention lui a jusqu'icí té
« moignée. » 

Robespierre prend alors la parole. « Depuis 
« long-ternps, dit-il, on s'attache a diffamer 
« la convention et le comité dépositaire de sa 
« puissanee. Briez, qui aurait du mourir a Va
« leneiennes, en est lachernent 80rtl, pour ve
« nir a Paris servir Pitt et la coalitioll, en dé
« considérant le gonvernement. Ce n'est pas 
« a8sez, ajonte-t-il, que la convention nous 
« continue sa coufiance, iI fant qn' elle le pro
« clame solennellemeut, et qn'elle rapporte 
« sa décision a l'égard de Briez, qu'elle vient 
« de nons adjoindre.» Des applaudissernents 
aecueilIent eette demande; on décide que 
Briez ne sera pas joint an comité de salut Pll
blie, et on déc1are pal' acdamation que ce co
mité conserve tunte la confiance de la con
vention nationale. 

Les modérés étaieut dans la convention, et 
ils venaient d'etre repoussés; maÍs les adver
saires les plus redoutables du comité, c'est-a
dire les révolutionnaires ardents, se trouvaient 
anx Jacobins et aux Cordeliers. C'était surtollt 
de ces derniers qu'il fallait se défendre. Robes
pierre se rendit aux Jacobins, et usa de son as· 
~endant sur eux : il développa la condllite du 
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comité, ille j llstifia des douLles attaques des 
lnodél'és et des exagél'és, et fit sentir le dan
gel' des pétitions teudant a demander la for
mation du ministere cOllstitlltiounel. « 11 fallt, 
« dit-il, qu'Ull gouvel'nement quelconque suc
« cede a celui que 1)0115 avons détruit : le sys
« teme d'ol'ganiser en ce moment le ministere 
f( constitutionnel n'est autre chose que celui 
« de chasser la convention ellc-meme, et de 
« décomposer le pouvoir en présence des ar
« mées ennemies. Pitt peut seul etre l'auteur 
« de cette idée. Ses agents l'ont propagée, ils 
« Ollt séduit les patrio tes de bonne foi, et le 
« people crédule et souffrant, toujours endin 
« a se plaindre uu gouvernement, qui ne peut 
«( remédicr a tous ses maux, est devenu l' écho 
«( fideJe de leurs calomllies et de leurs propo
« sitions. Vous, jacobins, s'écrie Robespierre, 
« trap sinceres pour etre gagnés, trap éclairés 
c( pour etre séduits, vous défendrez la Monta
« gne q u' on attaq ue; vous soutiendrez le eo
« mité de salut Pllblie qu'on veut ealomnier 
« pour vous perdre, et e'est ainsi qu'avec vous 
c( il triomphera de toutes les menées des en
« nemis du peuple.» 

Robespierre fut applaudi, et tout le comité 
dans sa personne. Les cOl'deliers fllrent ram e
nés ;t I'ordn~, lcllI' pétition oublíée.; et l'atta-
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que de Vincellt, repollssée victorieusement, 
u'eut aucune conséquence. 

Cependant il devenait urgent de prendre 
un partí a l'égard de la nOllvelle constitution. 
Céder la plaee ~ de nouveaux révolulÍonnaires, 
équivoques, inconnus, probablement divisés 
paree qu'ils seraient issus de toutes les fac
tions vivantes au·dessous de la conventjoll, 
était dangereux. Il fallait done déclarer a tous 
les partis qU'Oll allait s'emparer du pouvoir, et 
qu'avant d'abandonner la république a elle
meme, et a l'action des lois qu'oll luí avait 
données) on la gouvel'uerait révolutionnaire
ment, jusqu'a ce qu'elle fUt sauvée. De nOffi
breuses pétitions avaient déja engagé la con
vention a resler a son poste. Le JO octobre, 
Saillt-Just, portantlaparoleau nom du comité 
de salut publie, proposa de nOllvelles mesures 
de gOllvernement. Il fit le tableau le plus triste 
de la I;'rance; il chargea ce tableau des som
bres couleurs de son imagination mélancoli
que; et, avee le secours de son grand talent, 
et de faits d'ailleurs tres-v'rais, iI produisit une 
espeee de terreur dalls les esprits. Il préscnta 
done et fit adopter un déeret qui renfermait 
les dispositions suivantes. Par le premier arti
ele, le gOllvernement oe la Franee était dé
cIaré révolutionnail'c jusqu'a ]a paix; ee qlli 
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signifiait que la constitutioIl était momentané
ment suspendue, et qu'une dictature extraor
di naire était instituée jusqu'a l'expiration de 
tous les dangers. Cette dictature était conférée 
a la convention et au comité de salllt public. 
« l,e conseil exécutif, disait le décret, les mi
« nistres, les généraux, les corps constitués, 
« sont placés sous la sllrveillance dn comité 
« de salut public , qui en rendra compte tOtlS 
« les huit jours a la convention. )J Nous avolls 
déja expliqué comment la surveillance se chan
geait en autorité supreme, parce que les mi-o 
llistres, les généraux, les fonctionllaires, obli
gés de soumettl'e leurs opérations au comité, 
avaient flni par ne plus oser agir de leur pro
pre mouvement, et par attendre tous les or
clres du comité lui-meme. On disait ensuite : 
« I,es Iois révolutionnaires doivent etre exécu
« técs rapidement. L'inertic dll gOllvernement 
« étant la cause des revers, les délais pour 
« l'cxéclltion de ces lois seront fixés. La viola
« tion des délais sera punie comme un attentat 
« a la liberté.)) Des mesures sur les subsis
tances étaient ajoutées a ces mesures de gOll
vernement, cal' le pain est le droit du peuple, 
avait rlit Saint - Just. Le tablean général des 
slIbsistances, définitivement achevé, devait 
etre cnvoyé a tOlltes If>s autorités. Le néces-
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sairc des départements devait etre approxima
tivemcnt évalué, et garanti; quant au superflu 
de chacun d'eux, il était soumis aux réquisi
tions, soit pour les armées, soit pour les pro
vinces quí n'avaient pas le nécessaire. Ces ré· 
quisitionsétaient réglées par une commission 
des subsistallces. Paris devait etl"e comme 
une place de guerre approvisionnée pour un 
an, a l'époque du lcr mars suivant. Enfin, 
on décrétait qu'il serait institué un tribunal, 
pour vérifier la conduite et la fortune de 
tous ceux qui avaient manié les deníers pn
hlics. 

Par cette grande et importante déclaratioll, 
le gouvernement, composé du comité de salut 
public, du comité de sureté générale, du tri
bunal extraordinatrc, se trouvait com plété et 
maintenu pendant la durée du dallger. C'était 
déclarer la révolution en état de siége, et luí 
appliquer les lois extraordinaires de cet état, 
pendant tout le temps qu'il durerait. On ajouta 
a ce gouvernement extraordinaire diverses ins,· 
titutions réclamées depuis long-temps, et de
venues inévitables. On demandait une armée 
révolutionnaire, c' est-a-dire une force chargée 
spécialement de faire exécuter les ordres du 
gouvernement dans l'intérieur. Elle était fli'
crétée depuis long-temps; elle fut cnfin orga-
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nisée par un nouveau décret". On la composa 
de six mille hommes et de douze cents canon
lliers. Elle devait se déplacer, et se rendre de 
Paris dans les vitles ou sa présence serait né
cessaire, et y demeurer en garllison allX dé
pens des habitants les plus riches. Les corde
liers en voulaÍent ulle par département; mais 
on s'y opposa, en disant que ce serait revenir 
au fédéralisme que de donner achaque dé
partement une force individueIJe. Les memes 
cordeliers demandaient en outre qu'on flt sui
vre les détachemellts de l'armée révolution
naire d'une guillotine portée sur des roues. 
Toutes les iMes surgissent dan s l'esprit du 
peuple quand iI se donne carriere. La con ven
tion repoussa toutes ces demandes, el s'en 
tÍnt a son décret. Bouchotte, chargé de com
poser cette armée, la recruta dans tout ce que 
París renfermait de gens sans aveu, et prets a 
se faire les satellites du pouvoir dominant. Il 
remplit l' état-major de jacobins, mais surtout 
de cordeliers; iI arracha Ronsill a la Vendée 
et a Rossignol, pour le mettre a la tete de cette 
armée révolutionuaire. Il soumit la liste de 
cet 'état-major aux jacobins, et fit subir a cha
que officier l'épreuve du scrutin. Auclln d'enx, 

• J)u 3 septemhre. 

\ . 
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en effet, ne fnt confirmé par le ministre sans 
avoir été approuvé par la société. 

A l'institution de l'armée révollltionnaire, on 
ajouta enfií:l la loi des suspects, si souv~nt de
mandée, et résolue en principe le meme jour 
que la levée en masse. Le tribunal extraordi
naire, quoique orgaoisé de maniere a frapper 
sur de simples probabilités ,ne rassurait pas 
assez l'imagination révollltionnaire. On souhai
tait pouvoir enfermer ceux qu'on ne pourrait 
pas envoyer a la mort, et on demandait des 
dispositions qui permissent de s'assurer de 
leurs personnes. Le décret qni mettait les aris
tocrates hors la ]oi était trop vague, et exi
geait un j ugement. On voulait que, sur la sim
ple dénonciation des comités révolutionnaires, 
un individu décIaré slIspect put etre sur -le
champ jeté en prison .00 décréta, en effet, 1'ar
restation provisoire, jusqu'a la paix, de tous 
les individus suspects'f. Étaient considérés 
eomme tels : 10 ceux qui, soit par leur con
duite, soit par leurs relations, soit par leurs 
pro pos ou leurs écrits, s' étaient montrés par
tisans de la tyrannie, du fédéralisme, et en
nemis de la liberté; '),0 ceux quine pourraient 

* Ce décret célebre fut rendu le 17 scptcmbre. Il est 
connu satis le nom di' toi des suspecls. 
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pas justifier, de la maniere prescrite par la loi 
du 20 mars dernier, de leurs moyens d'exister, 
et de l'acquit de leurs devoirs civiques; 30 ceux 
a qui il avait été refusé des certificats de ci
visme; 4° les fonctionnaires pnblics suspendus 
ou destitués de leurs fonctions par la conven
tion nationale et par ses commissaires; 5° les 
ci-devant nobles, les maris, femmes, peres, 
meres, fils ou filIes, freres OH sreurs, et agents 
d'émigrés, quí n'avaient pas constamment 
manifesté leur attachement a la révolution; 
6° ceux qui avaient émigré dans l'intervalle 
du ) er juillet J 789 a la publication dé la loi du 
8 avril 1792, quoiqu'ils fussent rentrés en 
France dans les délais déterminés. 

Les détenus devaient etre enfermés dans les 
maisons nationales, et gardés a leurs frais. On 
leur accordait la faculté de transporter dans ces 
maisons les meubles dont iIs auraient besoin. 
Les comités chargés de prononcer l'arrestation 
ne le pouvaient qu'a la majorité, et a la charge 
d'envoyer au comité de sureté générale la liste 
des suspects et les motifs de chaque arresta
tiOIl. Leurs fonctions étant des cet instant fort 
difficiles et presque cOiltinues, devinreni pOBI' 
les tnembres une espece .de profession qu'il 
fallut solder. Ils re<;urent des-Iol's un traite
ment il titre d'indemnitp. 
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A ces dispositions, sur l'instante demande 
de la commune de París, il en fut ajouté une 
derniere qlli rendait cette 10i des suspects en
core plus redoutable: ce fut la révocation du 
décret qui défendait les visites domiciliaires 
pendant la nuit. Des cet instant, chaque citoyen 
poursuivi fut menacé a toute heure, et n'ent 
plus ancun moment de reposo En s'enfermant 
pendant le jour dans des caches ingénieuses et 
tres-étroites que le besoin avait fait imaginer, 
les suspects avaient dll moins la faculté de res· 
pirer pendant la nuit; maintenant ils ne le 
pouvaient plus, et les arrestations, multipliées 
jonr et nuit, remplirent bientot tontes les pri
son s de la l<~rance. 

Les assemblées de section se tenaient chaqne 
jour; mais les gens du peuple n'avaient pas le 
temps de s'y remire, et en leur absence les 
motions révolutionnaires n'étaient plus sou
tenues. OIi décida, sur la proposition expresse 
des jacobins et de la commune, que ces as
semblées n'auraient plus lien que deux fois par 
semaine, et que chaque citoyen qui viendrait 
y assister recevrait quarante sons par séance. 
C'était le moyen le plus assuré d'avoir le peu
pIe, en ne le réunissant pas trop souvent, et 
en payant sa présence. Les révolutionnail'es 
ardents furent irritps df" ce qu'on mettait des 
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bornes a leur úle, en limitant él deux par se
maine, les séanees des seetions. Ils firent done 
une pétition fort vive pour se plaindre de ce 
qu'on portait atteinte aux droits du souverain, 
en l'empechant de se réunir toules les fois 
qu'il luí plaisait. e'est le jeune Varlet qui fut 
l'auteur de cette nouvelle pétition; mais on la 
repoussa, et on n' en tin t pas plus de compte 
que de beaucoup d'autres demandes inspirées 
pa.' la fermentation révolutionnaire. 

Ainsi, la maehine était complete .sons les 
deux rapports les plus importants dans un état 
menacé, la guerre et la police. Dans la conven
tion, un comité dirigeait les opérations mili
taires, choisissait les généraux et les agents de 
toute espece, el pouvait, par le décret de la 
réquisitioll permanente, disposer a la fois des 
hommes et des choses. II faisait tout cela, ou 
par lui-meme, 011 par les représentallts envoyés 
en mission. Sous ce comité, le comité, dit de 
sureté générale, avait la direction de la haute 
poli ce , et se servait pour sa snrveillance des 
comités révolutionnaires institués dans chaque 
commune. Les individlls légerement soup<;on
nés d'hostilité, ou meme d'indifférence, étaient 
enfermés; d'autres, plus gravement compro
w,.\.~) ¿t.~\,~Q.t (t<.\.'l1\l~~ 9<.\.c le tri:hunal extraordi
naire, mais hellreusemeut encore en petit 
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nombre, car ce tribunal ll'avait prononeé jus
qu'alors que peu de condamnations. Une armée 
spéciale, véritable colonne mobile ou gendar
merie de ce régime, faisait exécuter les ordres 
du gouvernement, et enfin l~ peuple, payé 
pour se rendre dans les seetions, était toujours 
prth a le soutenir. Ainsi, guerre et police, tout 
aboutissait au comité de salut publico Maitre 
absolu, ayant le moyen de requérir toutes les 
richesses, pouvant envoyer les citoyens ou sur 
les champs de bataille, ou a l'échafaud, ou dans 
les cachots, il était investi, pour la défense 
de la révolution, d'une dicta tu re souveraine et 
terrible. A la vérité il lui fallait, tous les huit 
jours, rendre compte a la convention de ses 
travaux; mais ce compte était toujours ap
prouvé, car l' opinion critique ne s' exer\ait 
qu'aux Jacobins, dont iI était maltre depuis que 
Robespierre' en faisaít partíe. U n'y avait en 
opposition a cette puissance que les modérés, 
restés en deC;;a, et les nouveaux exagérés, por
tés au dela, mais peu a craindre les uns et les 
autres. 

On a vu que déja Robespierre et Carnot 
avaient été attachés au comité de salut public, 
en rem placement de Gasparin et de Thuriot, 
tous deux malades. Robespierre y avait apporté 
sa puissante inHuence, et Carnot sa science mi· 
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litaire. La convention voulut adjoindre a Ro
bespierre Danton, son colleglle et son rival en 
renommée; mais cellli-ci, fatigué de travaux, 
peu propre a des détails d'administration, dé
gouté d'ailleurs par les calomnies des partis, 
ue voulait plus etre d'aucun comité. n avait 
déjit bien assez fait pour la révolution; iI avait 
soutenu les eourages dans tous les jours de 
danger; jI avalt fourni la premiere idée du tri
bunal révolutionnaire, de l'armée révolution
naire, de la réquisition permanente, de l'impbt 
sur les fiches, et des quarante sous alloués 
par séance aux membres des seetions; il était 
l'auteur enfin de totites les mesm'es qui, de
venues eruelles par l'exéeution, donnaj~nt 
néanmoins a la révolution c.ette énergie qui la 
sauva. A eette époque, Danton commen~ait a 
n'etre plus aussi nécessaire, car depuis la pre
miere invasioll des Prussiens on s'était fait du 
danger une espece d'habitude. Les vengeances 
qui se préparaient contre les girondins lui ré
pugnaient; il venait d'épouser une jeune femme 
dont il était épris, et qu'il avait dotée avec l'or 
de la Belgique , an dire de ses enn~mis, et sui
vant ses amis, avec le remboursement de sa 
charge d'avocat au conseil; i1 était atteint, 
comme Mirabeau, comme Marat, d'une mal~
dje iuflammatoire; enfin il avait hes,oiu de re-
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pos, et iI demanda un congé pour aller a Arcis· 
sur·Aube, sa patrie, jouir de la nature, qu'il 
aimait passionnément. On lui avait conseillé 
cette retraite momentanée comme un moyen 
de meUre fin aux ca]omnies. La victoire de la 
révolution pouvait désormais s'achever sans 
lui; deux meisde guerre et d'énergie suffisaient, 
et il se proposait de I'evenir, apres la victoire, 
faire entendre sa- voix puissante en faveur des 
vaincus et d'un ordre de choses meiUenr. Vaíne 
iUusion de la paresse et du découragement 1 
Abandonner pOtil' deux mois, pour un seul, 
une révolution si rapicle, c'était deveAir pour 
eHe étranger et impuissant. 

Danton refusa done d'entrer au comité de 
salut publie, et obtint un congé. Billaud· Va
rennes, Collot-d'Herbois, furent joints au co
mité, et y apporterent, ,'un son caractere {roid 
et implacable, el l'autre sa fougue et son in
fluence sur les turbulents cordeliers. Le comité 
de sureté générale fut réformé. De díx-huit 
membres on. le r€duisit a neuf, reconllUS les. 
plus séveres. 

Tandis que le gouvernement s' organisait ainsi 
de la maniere la plus forte, un redoublemenl; 
d'énergie se manifestait dans toutes les réso
lutions. Les gran-des mesures prises ::tu mois 
d'aout n'avaient pas encore prodllit leur~ ré-. 
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sultats. La Vendée, quoique attaquée sllivant 
un plan régulier, avait résisté; l'échec de Menin 
avait presque faít perdre les avantages de la 
victoire d'Hondtschoote; il fallait de nouveaux 
efforts. L'enthousiasme révolutionnaire inspira 
eeUe idée, que la volonté avait, a la guerre 
eomme partout, une influenee décisive, et, poul' 
la premiel'e foís, i1 fut enjoint a une armée de 
vaincre dans un temps donné. 

On voyait tous les dangers de la l'épublique 
dans la Vendée. (e Détruisez la Vendée, avait dit 
« Barrel'e, Valenciennes et Condé ne seront 
« plus au pouvoir de l'Aulrichien. Détl'uisez la 
« Vendée, l'Anglais ne s'oeeupera plus de Dun
({ kerque. Détruisez la Vendée, le Rhill sera 
ee délivré des Prussiens. Détruisez la Vendée, 
(e l'Espagne se yerra hareeléc, conguise par les 
« méridionaux, joints aux soIdats victorieux de 
« Mortagne et de Cholet. Détruisez la Vendée, 
c( et une partie de eette armée de l'intérieur va 
,( l'enforcer cette courageuse armée du Nol'd, 
(e si souvent trahie, si souvent désorganisée. 
« Détruisez la Vendée, Lyon ne l'ésistera plus, 
« Touloll s'insurgera contre les Espagnols et les 
« Anglais, et l'esprit de Mal'sei.lle se relevera a 
« la hauleur de la révolution républicaine. En
(e fin, chaque coup que vous porterez a la 
« Venoée retentíra oans les vil les rebelles, dans 
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« les départements fédéralistes, sur les fron~ 
(( tieres envahies! ... La Vendée et encore la 
(e Vendée L .. C'est la qu'il faut frapper, d'ici au 
({ 20 octobre, avant l'hiver, avant l'impratica~ 
« bilité des routes, avant que les brigands 
« trouvent l'impunité dans le climat et dans la 
f( salson. 

«Le comité, d'un coup d'reil vaste et rapide, 
« a vu dans ce peu de paroles tous les v ices de 
« la Vendée: 

« Trop de représentants; 
« Tropde division morale; 
« Trop de divisions militaires; 
« Trop d'indiscipline dans les sueces; 
l' Trop de faux rapports dans le récit des 

{( événements; 
« Trop d'avjdité, trop d'amo.ur de l'argent 

« dan s une partie des chefs et des administra
« teurs.» 

A la suite de cet exposé, la convention re
duísít le nombre des représentants en mission, 
réunit les deux armées de Rrest et de La Ro
chelle en une seule, dite armée de rOuest, et 
en dOBna le commandement, non a Rossignol, 
non a Canc1aux, mais a Léchelle, général de 
hrigade dans la division de Lu~on. Enfin, elle 
détermina le jour auquella guerre de la Vendée 
devrait etre finie, et ce jour élait le 20 octo-
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breo Voiei la proclamation qui aeeompaglJait le 
déeret"" : 

LA CONVENTION NATIONALE A L'ARlHÉE DE L'OUEST. 

« Soldats de la liberté, il fant que les bri
« gands de la Vendée soient exterminés avant la 
« fin du mois d'oetobre! Le salut de la patrie 
« l'exige; l'impatienee du peuple fran<;;ais le 
« eommande; son conrage doit l'aceomplir. La 
« reeonnaissanee nationale attend a eette épo
« que tous ceux dont la valeur et le patriotism'e 
« auront affermi sans retour la liberté et la ré
« publique. )) 

Des mesures non moins promptes et non 
moins énergiques furent prises a l'égard de 
l' armée du N ord, pour réparer l' éehee de Me
nin, et déeider de nouveaux sueces. Houehard 
destitué fut arre té. Le général Jourda-n, qui 
avait eommandé le centre a Hondtsehoote, fut 
Ilornmé général en chef de l'armée du Nord et 
de eeHe des Ardennes. Il eut ordre de réunir 
a Guise des masses eonsidérables pour faire 
une irruption sur l'ennemi. Il n'y avait qu'un 
cri contre les attaques de détail. Sans juger le 
plan ni les opérations de Houchard autour de 
Dunkerque, on disait qu'il ne s'était pas battu 

.. Décret dll ler octohre. 
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enmasse, et on vou]ait exclusivementce genre 
de combat! mieux approprié, disait-on , a l'im
pétuosité du caractere franc;ais. Carnot était 
parti pour se rendre a Guise aupres de Jour
dan, et mettre a exécution un nouveau systeme 
de guerre tout révoIutiollnaire. On venait d'ad
joindre trois nouveaux commissaires a DuboÍs
Crancé, pour faire des levées en masse , el les 
précipiter sur Lyon. On lui enjoignait de re
lloncer au systeme des attaques méthodiqlles, 
et de donner l'assallt a la ville rebelle. Ainsi 
partout on redoubIait d'efforts pour terminer 
victorieuscment la campaglle. 

Mais les rigueurs accompagnaient toujours 
l'énergie; le proces de Custine, trop différé au 
gré des jacobins, était en fin commencé, et 
conduit avec toute la violen ce et la barbarie 
des nouvelles formes judiciaires. Aucun géllé
ral en chef n'avait encore paru sur l'échafaud; 
on était impatient de frapper une tete élevée, 
et de faire fléchir le1\ chefs des armées devant 
l'autorité populaire; 011 voulait surtout que 
quelqu'un des généraux expiat la défection 
de Dumouriez, et ron choisit Custine, que ses 
opinions et ses sentiments faisaient considérer 
comme un autre Dumouriez. On avait saisi, 
pour arreter Custine, le moment ou, chal'gé 
du commandement de l'armée du NOl'd, iI était 
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venu momentanément a París concerter ses opé
rations avec le ministere. On le jeta d'abord 
en ptison, et bientot on demanda et on obtint 
le décret de sa translation au tribunal révo
llltionnaire. 

Qu'on se 1';¡ppelle la campaglle de Custine 
Sl1r le Rhin. Chargé d'une division de l'armée, 
jI avait trouvé Spire et Wo1'ms mal sllrveillés, 
paree que les eoalisés, pressés de marcher sur 
la Champagne, avaient to~lt négligé sur leurs 
ailes et sur leurs derrieres. Des patriotes alle
mands, aceollrus de tous cotés, lui offraient 
leurs villes; il s'avan~a, prit Spire, Worms, 
qu'on lui livra, négligea Manheim, qui était 
sur sa route, par ménagement pour la neu
tralité de l'électeur palatín, et par crainte aussi 
de ne pas y entrer aísément. Il arriva en fin a 
Mayence, s'en empara, réjouit la :France de ses 
conquetes inattendues, et se 6t conférer un 
commandement qui le rendait indépendant de 
Biron. Dans ce meme moment, Dumouriez 
venait de repousser les Prussiens, et de les 
rejeter sur le Rhin. Kellermann était vers Tre
ves. Cllstine devait alo1's descendre le Rhin 
jnsqn'a Coblentz, se réunir a Kellermann, el 
se rendre ainsi maitre de la rive dn fleuve. 
TOlltes les raisons se réunissaient en faveur de 
ce plan. Les habitants de Coblentz appelaient 
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Custine, ceux de Saint-Goard, de Rhinfelds, 
l'appelaient aussi; on ne sait jusqu'ou il aurait 
pu aller en s'abandonnant au cours du Rhin. 
Peut-etre aurait-il pu descendre jusqu'en lIol
lande. Mais, de l'intérieur de I'Allemagne, d'au
tres patriotes le demandaient aussi; on s'était 
figuré, en le voyant avancer si hardiment, qll'il 
avait cent mille honunes. Percer sur le terri
toire ennemi et au-deH .. du Rhin plut davan
tage a l'imagination et a la vanité de Custine. 
Il courut a Francfort lever des contributions, 
et exercer des vexations impolitiques. La, les 
sollicitations l'entourerent de nouvcau. Des 
fous le pressaient d'aller jusques a Cassel, au 
milieu de la Hesse électorale, prendre le trésor 
de l'électeur. Les avis plus sages du gouvel'
nement fraru;ais l'engageaient a revenir sur lt> 
Rhin, et a marcher vers Coblentz. Mais il 
n'écoutait rien, et revaít une révolution en· 
Allemagne. 

Cependant Custine sentait le danger de sa 
position : voyant bien que, si l'électeur rom
paít la neutralité, ses derrieres seraient mena
cés par Manheim, il allrait voulu prendre cette 
place qll'on lui offrait , mais iI ne l'osait paso 
Sur le point d'étre attaqué a Francfort, oú ji 
ne pouvait tenir, il ne voulait pas abandonnel' 
cette vine, et n~ntrer su!' la ligue du Hhin, pOllI' 
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11e point aban<lonner ses prétendues conqlH~tes, 
et ne pas s'engager clans les opérations des 
autres chefs en descendant vers Coblentz. Dans 
ecUe situation, il fut sllrpris par les Prussiens, 
perdit Francfort, fut rejeté sur Mayence, resta 
Íncertain s'il garderait cette place ou non, ) 
jeta quelque artillerie prise a Strasbourg, n\ 
donIla que tres-tard l'ordre de l'appmvision
ner, fut encore une foÍs surpris au milieu de 
ces incertitudes par les Prussiens, s' éloigna de 
Mayence, et saisi de terreur, se croyant pOUl'
suivi par cent cinquante mille hommes, se re
tira clans la Haute-Alsace, presque sous le canon 
de Strasbourg. Placé sur le Haut-Rhin avec une 
armée assez considérable, il aurait pu marcher 
sur Mayence, et mettre les assíégeants entre 
deux feux, mais il ne rosa jamais; enfin, hon
teux de son inactioIl, il livra une attaque mal
heureuse le 15 maí, fu t battu, et se rendít a 
regret a l'armée du Nord, ou il acheva de se 
perdre par des pro pos modérés et par un con
seil tres-sage, celui de laisser l'armée se réor
ganiser dans le camp de César, an lieu de la 
faire battre inutilement pour secourir Valen
ctennes. 

Telle fut la carriere de Cnstine. Il y avaít la 
beancollp de fantes, mais pas une trahison. On 
commen<;a son proces, et on appela, pOllr dé-



304 RÉVOLUTION }'HAN9AISE. 

poser, des représentants ellvoyés en mission, des 
agents du pouvoir exécutif, ennemis opiniatres 
des générallx, des officiers mécontents, des 
membres des clubs de Strasbourg, de Mayeuce 
et de Cambray , enfin le terrible Vincent, tyran 
des bureaux de la guerre sous BOllchotte. C'é
tait une cohue d'accusateurs accllmulant des 
reproches illjustes et contradictoires, des re
proches tout-a-fait étrangers a une vérítable 
critique militaire, mais fondés sur des mal
heurs accidentels, dont le général n' était pas 
coupable, et qu'on ne pouvait pas lui imputer. 
Custine répondait avec une certaine véhé
mence militaire a toutes ces accusations, mais. 
il était accablé. Des jacobins de Strasbollrg lui 
disaient qu'il n'avait pas voulu prelldre les 
gorges dll POI'entruy, lorsque I~uc1mer luí en 
donnait l'orcll'e; et iI pl'ouvait inutilement que 
c'était impossible. Un Allemalld lui reprochait 
de n'avoir pas pris Manheim, qn'il lui offrait. 
Custine s' excusait en alléguant la neutralité 
de l'élecleur et les difíicultés du projet. Les 
habitants de Coblentz, de Rhinfelds, de Darm
stadt, de Hanau, de foutes les villes qui avaient 
voulu se Iivrer a lui, et qu'il n'avaít pas consentí 
a occuper, l'accllsaient a la foís. Quant au refus 
de marcher sur Coblentz, iI se défclldait mal, 
et caIomniait Kellermann, qui, disait-il, avait 
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refusé de le seconder; quant au refus de pren
dre les autres places, iI disait avec raison que 
toutes les imaginations allemandes l'appelaient, 
et qu'illui aurait fallu, pour les satisfair'e, oc· 
cuper cent licues de pays. Par une contradic
tion singuliere, tandis qu'on le blamait de n'a
voir pas pris telle viII e , ou fait contribuer telle 
autre, on lui faisait un crime d'avoir prís 
Francfort, d'y avoir pillé les habitants, de n'y 
avoir pas fait les dispositions nécessaires pour 
résister aux Prussiens, et d'y avoir exposé la 
garnison fl'an.,;aise a etl'e massacl'ée. Le brave 
Merlin de Thiollville, l'un de ceux qui dépo
saient contre lui, le justifiait sur ce point avec 
antant de loyauté que de raison. Eut-il laissé 
vingt mille hommes a Francfort, il n'auraitpas 
pu y tenir, disait Merlin; iI aurait du se retiret 
a Mayence, et S011 seul tort était de ne l'avoil' 
pas fait assez tot. Mais a Mayence, ajoutaient 
une fonle d'autres témoins, iI n'avait fait aucnn 
des préparatifs nécessaires; il n'avait amassé 
ni vivres, ni munitions; il n'y avait amoncelé 
que l'al'tillerie dont il avait dépouillé Stras~ 
bourg, pour la livrer aux Prussiens, avec vingt 
mille hommes de garnison et deux députés. 
Cnstine prouvait qu'il avait donné les ordres 
poul' les approvisionnements; que l'artillerie 
étaÍl a peine suffisante, et qu'elle n'avait pas 

v. ?O 
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été ¡nuti/ement accumulée pour etre livrée. 
Merlin appuyait toutes les assertioIlS de Cus
tine; mais ce qu'il ne luí pardonnaít pas, c'é
tait sa retraite si pusillanime, et son inaction 
sur le Haut-Rhin, pendant que la garnison de 
Mayence faisait des prodiges. Custine ici res
tait sans réponse. On lui reprochait ensuite 
d'avoir brúlé les magasins de Spire, en se re
tirant; reproche absurde, ear la retraite une 
fois obIigée, iI vaIait mieux brt1ler les magasins 
que de les laisser a l'ennemi. On l'accusait 
d'avoir fait fusíller des volontaires aSpire pour 
cause de pillage: a quoi il répondait que la con
ventioll avait approuvé sa conduite. On l'ae
cusait encore d'avoir particulierement épargné 
les Prussiens, d'avoir volontairemellt exposé 
son armée a etre battue le 15 mai, de s'etre 
tardivement rendu dans son commandement 
du Nord, d'avoir tenté de dégarnir Lille de son 
artillerie, ponr la porter au camp de César, 
d'avoir empeché qu'on secourntValenciennes, 
de n'avoir pas opposé d'obstacle au débarque
ment des Anglais; accusations toures plus ab
surdes les unes que les autres.-«Enfin, lui disait
on, vous avez plaint Louis XVI, vous avez été 
triste le 3 T mai, vous avez voulu faire pendre 
le docteur Hoffmann, président des jacobins a 
Mayence, vous avez empeché la distribution 
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du journal du Pe re Duchesne et du journal 
de la Montagne dans votre armée, vous avez 
dit que Marat et Robespierre étaíent des per
turbateurs, vous vous t'\tes entouré d' officiers 
aristocrates, vous n'avez jamais eu a ,:"otre 
table de bons républicains.)) Ces reproches 
étaient morteIs, et c'étaient les véritables griefs 
pour lesquels on le poursuivait. 

Le pro ces traina en longueur; toutes les 
imputations étaient si vagues, que le tribunal 
hésitait. La fille de Custine, et beaucoup de 
personnes qui s'intéressaient a lui, avaient fait 
quelques démarches; cal', a cette époque , bien 
que la crainte fut déja grande, on osait témoi
gner encore quelque intéret aux victímes. 
Aussitot on dénonc;;a aux Jacobins le tribunal 
révolutionnaire llli-meme. (( JI m'esl doulou
« reux, dit Hébert aux Jacobins, d'avoir a dé
« noncer une autorité qui était l'espoir' des 
« patriotes, qui d'abord avait mérité lenr con
« fiance, et qui bientot en va devenir le fléau. 
,( Le tribunal révolutionnaire est sur le point 
t( d'innocenter un scélérat, en faveur duquel , 
« il est vrai, les plus jolies femmes de París 
« sollicitent toute la terreo La filie de Custine, 
« anssi habile comédienne dans eette ville, que 
« l'était son pere a la tete des armées, voit 
l( tout le monde et promet tout pOllr ohten!!' 
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({ sa grace. » Robespierre, de son coté, dénon<;a 
l'esprit de chicane et le gout des formalités 
qui s'était emparé du tribunal, et soutint que, 
seulement pour avoir voulu dégarnir Lille, 
Custine méritait la mort. 

Vincent, l'un des témoins, avait v¡dé les 
cartons du ministere, et avait apporté les let
tres et les ordres qu' on reprochait a Custine, 
et qui, certes, ne constituaient pas des cI'imes. 
Fouquier-Tinville en conclut un paralh~le de 
Custine avec Dumouriez, qui perdít le mal
heureux général. Dumouriez , dit-il, s'était ra
piuement avancé en Belgiqlle, pour l'abandon
ner ensuite non moins rapidement, et livrer a 
l' ennemi, soldats, magasins et représentants. 
De meme Custine s'était rapiclement avancé 
en AlIemagne, avait abandonllé nos soldats a 
Francfort, a Mayence, et avait voulu livrer 
avec cette derniere ville, vingt mille hommes, 
deux représentants, et tonte notre artillerie 
qu'il avait méchamment extraite de Strasbourg. 
Comme Dllmouriez, iI médisait de la conven
tion et des jacobins, et f"isait fusiller les bra
ves volontaires, sons prétexte de rnaintenír la 
discipline. A ce parallele, le tribunal n'hésita 
plus. Custine justifia pendant deux heures ses 
opérations mílitaires. TroIl<,;on-Ducoudray dé
fendit sa cÓllduite administrative et civile, 
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mais inntilement. Le tribunal déclara le géné
ral coupable, a la grande joie des jacobins et 
des cordeliers, qui remplissaient la salle, et 
qui donnerent des signes bruyants de leur sa
tisfaction. Cependant Custine n'avait pas été 
condamné a l'nnanimité. Sur les trois ques
tÍons, íl y avait eu successivement contre lui 
dix, neuf, huit voix, sur onze. Le président 
lui ayant demandé s'il n'avait rien a ajouter, 
il regarda autonr de lui, et ne trouvant pas 
ses défensenrs, il répondit: (de ll'ai pI us ele dé
fenseurs, je meurs calme et innocent. » 

Il fut exécuté le lendemain matin. Ce gncl'
rier, connn par une grande bravollre, fut sur
pris a la vue de l'échafand. Cependant il s'a
genouilla au pied de l'échelle, fit une courte 
priere, se raSSllra, et re<{ut la mort avec COll

rage. AillSi finit cet infortuné général, qlli ue 
manquait ni d'esprit ni de caractere, mais qui 
réunissait l'inconséquellce a la présomption, 
el qui commit trois fantes capitales: la pre
miere, de sortir de sa véritable ligne d'opéra
tion, en se portant a Francfort ; la seconde, de 
ne pas vonloir y rentrer, lOl'squ'on l'y enga
geaitj et la troisiemc, de rester dans la plus timidc 
inaction pendant le siége de Mayence. Cepen
dant aucnne de ces fmItes ne méritait la lllort ; 
mais il subit le supplicc qU'OIl n'avnit pas pu 
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infliger a Dllmouriez, et qu'i 1 n'avait pas mé
rité comme celui~ci par de grands et coupables 
projets. Sa mort fut un terrible exemple pour 
ious les généraux, et le signal pour eux d'une 
obéissance absolue aux ordres du gouverne
ment révolutionnaire. 

Apres cet acte de rigueur, les exécutions ne 
devaient plus s'arreter; on renouvela l'ordre 
de hater le prod~s de Marie-Antoinette. L'acte 
d'accusation (~es girondins tant demandé, et 
jamais rédigé, fut présenté a la convention. 
Saint-Just en était l'auteur. Des pétitions des 
jacobins vinrent obliger la convention a l'a
dopter. Il fut dirigé non-seulement contre les 
vingt - deux et les membres de la commission 
des douze, mais en outre contre soixante-treize 
membres du eoté droit, qui gardaient un si
lence absolu depuis la vÍctoire de la :Monta
gne , et qlli avaient rédigé une protestation 
tres-connne contre les événements du :1 1 mai 
et dll 2 juin. Qllelques montagnards forcenés 
voulaient l'accusation, c'est-~I·dire la mort, con
tre les vingt-dellx, les douze et les soixante
treize; mais Robespierre s'y opposa, et pro
posa un moyen terme, ce fut d' envoyer au 
tribunal révolutionnaire les vingt-deux et les 
douze, et de mettre les soixante-treize en ar
restation. On 6t ce qll'il voulut; les portf's de 
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la salle furent aussitot interdites , les soixante
treize arretés, et injonction faite a Fouquier
Tinville de s'emparer des malheureux giron
dins. Aínsi la convention toujours plus docile, 
se laissa arracher l'ordre d'envoyer a la mort 
une partie de ses collegues. A la vérité, elle ne 
pouvait plus différer, car les jacobins avaient 
[aít cinq pétitions plus impérieuses les unes 
que les autres, pour obtenir ces derniers dé· 
crets d'accusation. 

--__ .. Q-G-O-~---
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CHAPITRE V. 

ConLÍnuatÍon du siége de Lyon. Pl'ise de cetle ville, Décrcl. 
terrible eOlltre [es Lyolluais révoltés. - Progres de 
l'art de la gnerre; inflllence de Carnot. - Victoire de 
Watignies. Déblocus de Maubeuge. - Repl'isc des opé
rations en Vendée. Victoire de Chollet. Fuile et dis
persion des Vendéens au-dela ue la Loire. Morl de la 
pluparl de leurs principaux chefs. - Échcc sur k 
Rhin. Pcde des liglH's de Wissembourg .. 

CHAQUE revers réveillait l'énergie révolution
naire, et eette énergie ramenait les sucees. 11 
en avait toujours été ainsi pendant eette cam
pagne mémorabJe. Depuis la défaite de Ner
winde jusqu'au mois d'aoút, une série conti· 
Huelle de désastres avait enfin provoqué des 
('fforts désespérés. L'anéantissement du fédé
l'alisme, la défense de Nantes, la victoirc 
d'Hondlschoote, 11:' dt'·hloctls de Dunl\prqllt'. 
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avaient été le résultat de ces efforts. De nou
veaux revers a Menin, a Pirmasens, anx Py
rénées, a Torfou et Coron dans la V endée, 
venaient d'exeiter un nouveau redonblement 
d'énergie, qui devait amener des sucd~s déci
sífs sur tons les théatres de la guerreo 

I.le siége de Lyon était, de toutes les opé-
1'ations, ceHe dont on attendait la fin avec le 
plus d'impatience. Nous avons laissé Dubois
Craneé campé devant eette ville, avec einq 
mille hommes de troupes réglées, et sept a 
huit mille réquisitionnaires. Il étaitmenaeé d'a
voir¡ bientOt sur ses derrieres les Sardes que la 
faible arméedes Grandes-Alpes ne pouvait plw, 
arreter. Comme nous avons déja dit, iI s'était 
placé au nord, entre la Saone et le Rhone ,en 
présenee des redoutes de la Croix-Rousse, et 
non sur les hauteurs de Sainte-Foy et de Four
vieres, situées a rouest, et par lesquelIes on 
aurait dli diriger la véritable attaque. Le motif 
de cette préférenee était fondé sur plus d'unl:' 
raison. Il importait avant tout de rester en 
eommunieation ave e la frontiere des Alpes, ou 
se trouvait le gros de l'armée républicaine, et 

d'ou les Piémontais pouvaient venir au secours 
des Lyonnais. On avait encore l'avantage, dans 
eette position, d'oecllpel' le eours superleUl' 
des deux flcuves, t't d'interceptel' les vivrcs 
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qui descendaient la Saone et le Rhóne. Il est 
vrai que l'onest restait ainsi ouvert aux Lyon
nais, et qu'ils pouvaient faire des excursions 
continuelles vers Saint-Étienne et Montbrison; 
mais tous les jours on annon~ait l'arrivée des 
contingents du Puy-de-Dome, et une fois ces 
nouveUes réquisitions réunies , Dubois-Crancé 
pouvait achever le blocus du coté de l'onest, 
et choisir alol's le véritable point d'attaque. En 
attendant, iI se contentait de serrer l' ennemi 
de pres , de canonner la Croix-Rousse au nord, 
et de commencer ses lignes a l'est, devant le 
pont de la Guillotiere. Le transport des muni
tions était difficile et lent; il fallait les faire 
venir de Crenoble, du fort Barreanx, de Brian
~on, d'Embrun, et lenr faire parcourir ainsi 
jusqu'a soixante lieues de montagnes. Ces char
rois extraordinaires ne pouvaient avoir líeu que 
par voie de réquisition forcée, et en mettant en 
mouvement cinq mille chevaux; car on avait 
á transporter devant Lyon, quatorze mille 
bombes , trente-quatre mille boulets , trois cents 
milliers de poudre, huit cent mille cartouches, 
et cent trente bouches a feu. 

Des les premiers jours 00 siége, on annon
(;ait la marche des Piémontais qui débouchaient 
<in petit Saint-Bernard et du Mont-Cenis. Kel. 
lermaml partit aussitot sur Jet: prcssalltes i11S-
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tan ces <lu département de l'Isere, et laissa le 
gélléral Dumuy pour le remplacer a Lyon. Du 
reste, Dumuy ne le remplat;ait qu'en appa
rence, car Dubois - Crancé, représentant el 
ingénieur habile, dirigeait lui seul toutes les 
opérations du siége. Pour hater ]a levée des 
réquisitions du Puy-de-Dome, Dubois-Crancé 
détacha le général Nicolas avec un petit corps 
de cavalerie; mais celui-ci fut en levé dans le 
Forez', et livré aux Lyonnais. Dubois-Crancé y 
envoya alors mille hommes debonnes troupes, 
avec le représentant Javognes. La mission de 
celui-ci fut plus heurense; il contint les aris
tocrates de Montbrison et de Saint - Étienne , 
et fit lever environ sept a huit mille paysans, 
qu'il amena elevant Lyon. Dubois - Crancé les 
plat;a an pont d'OuIlins, situé an nord-ouest de 
Lyon, et de maniere a gener les communica
tions de la place avec le Forez. Il fit approcher 
le député Reverchon, qui, a Macon, avait réuni 
quelques mille réquisitionnaÍres, et le phu;u 
sur le haut de la Saone tout-a-fait an no]'(1. De 
eette maniere, le blocus commen<;ait a etre un 
peu plus rigollreux; maÍs les opératioIls étaient 
lentes, et les attaques de vive force impus
sibles. Les fortifications de la Croix - Rousse , 
entre Rhone et Saon!', devant lesquelles SI' 

trunvait le COl'pt' principal, IW pOll vaieH¡ l;¡ re 
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cmportées parunassaut. Du coté de l'est et de 
la rive gauche ou Rhone, le pont Morand était 
défendu par une redoute en fel' a cheval, tres
habilement construite. A l' ouest, les hauteurs 
décisíves de Sainte-Foy et Fourvieres ne po u
vaient etre enlevées que par une armée vigQu
rellse, et pOllr le moment il ne fallait songer 
qn'a intercepter les vivres, a serrer la ville, et. 
a l'incendier. Depuis le commencement d'aout 
jusqu'au milieu de septembre, Dubois-Crancé 
n'avait. pu faire autre chose, et. a París on se 
plaignait de ses lenteurs sans vouloir ~n appré
cier les motíf.;. Cepcndant il avait causé de 
grands dommages a eette malheureuse cité. 
L'incendie avait. dévoré la magnifique place de 
Bellecour, I'al'senal, le quartier Saint-Clair, le 
port du Temple, et avait enuommagé surtont 
le Le] édifice de l'hópital, qui s'éleve si majes
tueusement sur la rive du Rhone. Les Lyon
nais n'en résistaient pas moins avec la plus 
grande opiniatreté. OIl avait répandu parmí 
eux la lJouvelle que cinquante mille Piémontais 
allaient déboncher sur leur ville; l'émigration 
les comblait de promesses, sans venir cepen
dant se jeter au milieu d'eux, et ces braves com
mer~ants, sineerement républieains, étaient, 
pal' leur fallsse positioll, réduits a désirer le 
S(~COll rs fnHeste f't hon tPI1X dp l' émigration et 



:) 18 RÉVOLUTION ~'RAN~AtSE. 

de l'étranger. Leurs sentiments éclaterent plus 
d'une foís d'une maniere non équivoquc. Précy 
ayant voulu arborer le drapeau blanc, en avait 
bientot sentí l'impossibilité. Un papier obsi
dionaL ayant été créé pour les besoins du siége , 
et des fleurs de lis se trouvant sur le fiLigrane 
de ce papier, il faUut le détruire et en fabrique!' 
un autre. Ainsi les Lyonnais étaient républí
cains; mais la crainte des vengeances de la 
convention, et" les fausses promesses de Mar
seille, de Bordeaux, de Caen, et surtont de 
l'émigration,lesavaient entrainés dan s un abime 
de fautes et de malheurs! 

Tandis qu'ils se nourrissaient de l' espoir dp 
voir arriver cinquante mille Sardes, la conven
tion avaít ordonné aux représentants Couthon, 
Maignet et Chateauneuf-Randoll, de se rendrc 
en Anvergne et dans les départements envi
ronnants, pour y déterminer une levée en 
masse, et Kellermann courait dans les vallé es 
des Alpes au-devant des Piémontais. 

Une belle occasion s'offrait encore id aux 
Piémontais d'effectller une tentatjve hardie et 
grande, qui n'allrait pu manquer d'etre hell
reuse: c'était de réunir leurs principales forces 
sur le petit Saint-Bernard, et de déboucher 
sur Lyon avec cinquante milLp. hommes. 0/1 
sait que les troi5 vallées de Sallen che , de la 
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Tarentalse et de la Maurienne, adjacentes l'une 
a l' autre , tournent sur elles-memes comme une 
especede spirale, etque, partant du petit Saint
Berllard, elles s'ouvrent sur Geneve, Chambé
ry, Lyon et Grenoble. De petits corps fran~ais 
étaient éparpillés dans ces vallées. Descendre 
rapidement par l'une d'elles, et venir se placer 
itleurouverture, était un moyenassuré,d'apres 
tous les principes de l'art, de faire tomber les 
détachements engagés dans les montagnes , et 
de leur faire mettre bas les armes. On devait 
peu craindre l'attachement des Savoyards pour 
les Fran<;ais; car les assignats et les réquisitions 
ne leur avaient encore fait conna'ltre de la li
berté que ses dépenses et ses rigueurs. Le dnc 
de Montferrat, chargé de l'expédition, ne prit 
avec luí que vingt a vingt-cinq mílle hommes, 
jeta un corps a sa droite, dans la vallée de 
Sallen che , descendit avec son corps principal 
dan s la Tarentaise, et laissa le général Gordon 
parcourir la Maurienne avec l'aile gauche. Son 
mouvement, commencé le 14 aout, dura jus
qu'en septembre, tant il y mit de lenteur. Les 
Fran~s, quoiq ue tres-inférieurs en nombre, 
opposerent une résistance énergique, et firent 
durer la retraite pendant dix-huit jours. Arrivé 
a Moustier, le duc de Montferrat chercha a 
se líer avec Gordon, sllr la cha:lne dn Grand-
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Loup, qui sépare les dfux vallées de la Ta
rentaise et de la Maurienne, et ne songea 
nulJement amarcher rapidement sur Conflans, 
point de réunion des vallées. Cette lenteur et 
ses vingt - cinq mille hommes prouvent assez 
s'il avait envie d'aller a Lyon. 

Pendant ce temps, Kellermann, accouru de 
Grenoble, avait fait le ver les gardes nationales 
de l'Isere et des départements environnants. 11 
avaitranimé les Savoyards qui commenc;aient a 
craindre les vengeances du gouvernement pié
montais, et il était parvenu a réunir a peu pres 
douze mille hommes. Alors il fit renforeer le 
corps de la vallée de Sallen che , et se porta vers 
Conflans ,a l'issue des denx vallées de la Taren
taise et de la Maurienne. C'était vers le 10 sep
tembre. Dans ce moment, l'ordre de mareher 
en avant arrivait au duc de Montferrat. Mais 
Kellermann prévint les Piémontais, osa les atta
quer dans la position d'Espierre qu'ils avaient 
prise sur la chaine du Grand-Loup, afin de 
communiquer enLre les deux vallées. Ne pou
vant aborder eeUe position de front, iI la fit 
tourner par un corps détaché. Ce corps, formé 
de soldats a moitié nus, fit pourtant des efforts 
héroiques, et, a force de bras, éleva les canons 
sur des hauteurs presque inaceessibles. Tout-a
coup l'arlilterie fraIl(;aise tonna inopinément 
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sur la tete des Piémontais, qlli en furent épou
van tés ; Gordon se retira anssitot dans ]a vallée 
de illallrienne Sllr Saint-Michel; le dllc de Mont
ferrat se reporta au milieu de la vallée de la 
Tarentaise. KeJIermann, ayant fait inquiéter 
celui-ei sur ses flanes, l'obligea bientot a re
monfcr jllsqll'a Saint-Mauriee et a Saint-Ger
maín, et enfin il le rejeta, le 4 octobre, au-dela 
des Alpes. Ainsi la campagne courte eL heu
reuse qu'auraient pu faire les Piémontais en 
débouchant ave e une masse double, et en des
cendant par une sellle vallée sur Chambéry et 
Lyon, manqua ici par les memes raisons qni 
avaient fait manqucr toutes les tentatives des 
coalisés, et q1li avaient sauvé la France. 

Pendant que les Sardes étaient repoussés au
clela des Alpes, les trois députés envoyés dans 
le Puy-dc-Dome pour y déterminer une levée 
en masse, sOllJevaient les campagnes en pre
chant une espece de erois:Hle, et en persuadant 
que Lyon, loin de défendre la cause républi
caine, était le rendez-vous des factions de l' é'
migratioll et de l'étranger. Le paralytiqne Cou
thon, plein d'une activité que ses infirmités ne 
pOllvaient ralentir, excita un mouvement gé
néral; il fit partir d'abord Maignet et Cnateau
neuf avec une premiere colonne de douze mille 
hommes, et rf'sta en al'l'Iere pour en amener 

v. 21 
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encore une de vingt-cinq mille, et pour faire 
les réquisitions de vivres nécessaires. Dubois
Crancé plac;a les nouvelles levées du coté de 
l'ouest vers Sainte-Foy, et compléta aillsi le 
blocus. n re<;;ut en meme temps un détache
ment de la garnison de Valenciennes, qui, d'a
pres les traités, ne pouvait, camme eelle de 
Mayence, servir que dans l'intérieur; il pla(,~a 

des détachements de tl'oupes réglées en avalit 
des troupes de réquisitions, de maniere a for
mer de bonnes tetes de colonnes. Son armt'C 
pouvait se composer alors de vingt-cinq mille 
réquisitionnaires, et de huit OH dix mille 501-

dats aguerrís. 
Le 24, a minuit, il 6t enlever la redaute du 

pont d'Oullins, qui conduisait an picd des hau
teurs de Sainte-Foy. Le lendemain, le gónéra J 

Doppet, Savoyard, qui s'était distingllé SOllS 

Carteaux dans la guerre contre les Marseillais , 
arriva pour remplacer Kellermann. Celui-cÍ ve· 
nait d'etre destitué 11 cause de la tiédeur de son 
úJe, et on ne lui avait laissé quelques jours de 
commandement que pour luí donner le temps 
d'achever son expédition contre les Piémon
tais. Le général Doppet se concerta de suite 
avec Dllbois-Crancé ponr l'assant des hauteurs 
de Sainte-Foy. TOHS les préparatifs furent faits 
pour la nuit du ~H aH 29 septernh,'e. Des atta-
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ques simultanées furent dirigées au nord vers 
la Croix-Rollsse, a l'est en face dn pont Mo
rand ~ au níidi par le pO'lIt de la Mulatiere, qui 
est placé au-dessoHs de la ville, au contluent 
de la Saone et dn Rhtme. L'attaque sérieuse 
dut avair lieH par le pont d'Oullins sur Sainte
Foy. Elle ne commen<;a que le 2g, a cinq heures 
el" matin, une heure OH deux apres les trois 
antres. Doppet, enflarnmant ses soldats, se pré
cipite avec eux sur une pr'emiere redoute, et 
les entraine sur la seconcle avec la plus grande 
vivacité. Le grand et le petit Sainte-Foy sont 
emportés. Pendant ce temps , la colonne char
gée d'attaquer le pont de la Mulatiere parvient 
a s'en emparer, et pénetre dans l'isthme a la 
pointe duquel se réunissent les deux flellves. 
Elle al/ait s'introduirc dan s LYOll, lorsql1e Pré
ey, accourant avec sa cavalerie, parvient a la re
pousser, et a sallver la place. De son coté, le 
chef d'artillcrie Vaubois, qui avait dirigé sur le 
pont Morand une attaque des plus vives, pé
nétra dans ]a redoute en fer a che val , mais it 
fut obligé de l'abandouner. 

De tontes ces attaques, une seule avait com
plétement rénssi,mais c'était la principale, celle 
de Sainte-Foy. Il restait mailltC'uallt a passer 
des hallteurs lle Sainle-Foy a celles d~ F()(Ir

vieres, hien pllls (·égulit'·n~nwllt retrallchées, el 

'/.1, 
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bien plus diffieiles a emporter. L'avis de Dubois
Craneé, qui agissait systématiquement, et en 
savant militaire, était de ne pas s'exposer aux 
ehances d'un nouveJ assaut, et voici ses rai
sonso II savait que les Lyonnais, réouits a man
ger oe la farine de pois, n'avaient de vivres que 
pour quelques jours encore, et qu'ils alJaient 
etre obligés de se rendre. Il les avait trouvés 
tres-braves a la defense de la Mulatiere et du 
pont Morano; il craignait qu'une attaque su)' 
les hautenrs de Fourvieres ne réusslt pas, et 
qu'un échec ue désorganisat l'armée, el n'obli
geat a lever le siége. « Ce qu'on peut faire, di
sait-il, de plus heureux ponr des assiégés braves 
et oésespérés, e'est de leul' fournir l'occasion 
de se sauver par un combato Laissons-Ies périr 
par l'effet de quelques jours de famine. )) 

Couthon arrivait dans ce moment, :2 octo
bre, avec une nouvelle levée de vingt-cinq mille 
paysans de l' Allvergne. (( J'arrive, écrivait-il, 
(( avee mes rochers de I'Auvergne, et je vais les 
(( précipiterdans le faubourg de Vaise.» 11 trouva 
Dubois-Crancé au milien d'une armée dont il 
était le chef absolu, ou il avait établi les regles 
de la subordination militaire, et ou iI portait 
plns sonvent son habit d'officier supérieur que 
celui de représentant du pellple. Couthon fllt 
irrité de voir un r('pr~sentaTlt l'f'mplacer I'éga-
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lité par la hiérarchie militaire, et ne voulut 
pas surtout entendre parler de guerre régu
liere. « Je Il'entends rien, dit-iL a la tactique; 
« j'arrive avec le peuple; sa salnte colere em
« portera tout. Il fant inonder Lyon de nos 
« masses, et l'emporter de vive force. D'aílleurs, 
ce fai promis cOIlgé a mes paysalls pour lundí, 
(e et i1 faut qu'ils ailIent faire leurs vendanges. » 

On était alors au mardi. Duboís-Crancé, hornme 
de rnétier, habitué aux troupes réglées, témoí
gua quelque mépris pour ces paysans confusé
ment arnassés, et mal armés; il proposa de 
choisir parmi eux les plus jeunes, de les in
corporer dalls les bataillons déja organisés, et 
de renvoyer les autres. Couthon ne voulut éCOll' 
ter aUCUH de ces conseils de prudence, et fit 
décidersur-Ie-champ qu'on attaqueraít Lyon de 
vive 1()rce sur tous les points, avec les soixante 
mille Ilommes dont on disposait; car teIle était 
maintenant la force de l'armée avec cette nou
velle levée. Il écrivit en meme temps au co
mité de salut public pour faire révoquer Du
bois-Crancé. L'aVaqlle fut résolue dans le COll
seil oe guerre puur le 8 octobre. 

La révocation de Dubois-Crancé et de son 
collegue Gauthier arriva dans l'intervalle. Les 
Lyonnais avaient une grande horreur de Du
bois-Crullcé, que depuis deux mois ils voyaient 
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acharné contre leur ville, et ils disaient qll'ils 
ne voulaient pas se rendre a lui. Le 7, Couthon 
1 eur fit une derniere sommation, et leur écrivit 
que c'était lUÍ, Coutbon, et les représentants 
Maignet et Laporte, que la cOllvention char
geait de la poursuite du siége. Le {en fut sus
pendu jusqu'a quatre heures du soir, et re
commen~a alors avec une extreme vioJence. Oll 
aIlait se préparer a l'assaut, quand une dépu
tation vint négocier au nom des l.yonnais. Il 
paralt que le but de eette négociation était de 
dormer a Précy et a deux mille des habitants 
les plus compromis le temps de se sauver en 
colonne serrée. lis profiterent en effet de cet 
intervalle, et sortirent par le faubonrg de Vaise 
pour se retirer vers la Suisse. 

Les pOllrparlers étaient a peine commencés, 
qu'une colonne républicaine pénétra jusqu'au 
faubourg Saint-Jl1st. Il n'était plus temps de 
faire des conditions, et d'ailleurs la c0!lvention 
n'en voulait paso Le 9, l'armée entra, ayant les 
représentants en tthe. Les habitants s'étaient 
cachés, mais tous les montagllards persécutés 
sortirent en foule au-devant de l'armée victo
riense, et luí eomposerent une espece de triom
phe populaire. Le général Doppet fit ubsener 
la. plus exacte discipline a ses troupes, el laissa 
aux représentants le süin d'exercer eux-me/11cs 
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sur cette ville infortunée les vengeances révo
lutionnaires. 

Pendant ce temps, Précy, avec ses deux mille 
fugitifs, marchait vers la Suisse. Mais Dubois
Crancé, prévoyant que ce serait la son unique 
ressource, avait depuis long-temps fait garder 
tous les passages. Les malheureux Lyonnais 
furent ponrsuivis, dispersés et tués par les 
paysans. n n'y en eut que quatre-vingts qlli, 
avec Précy, parvinrent a atteindl'e le territoire 
helvétique. 

A peine entré, Couthon réintégra l'ancienne 
mllnicipalité montagnarde, et lui (lonna mis
sion de chercher et de désigner les rebelles. II 
chargea une commission populaire de les juger 
militairement. Il écrivit ensuite a Paris qll'il y 
avait a Lyon trois dasses d'habitants: 1° les 
riches coupables; 2,0 les riches égolstes; 3° les 
ouvriers ignorants, détachés de toute espece 
de callse, et incapables de bien comme de 
mal. Il fallait guillotiner les premiers et dé
truire leurs maisons, faire contribuer les se
conds de toute lenr fortune, dépayser enfill 
les derniers, et les remplacer par une colonie 
républicaine. 

La prise de Lyon produisil a Paris la plus 
grallde joie, el dédommagea des mauvaises 
JIouvclles de la fin de septembre. Cepelldant, 
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malgré le sucd~s, on se plaignit des lenteurs 
de Dubois-Crancé , on luí imputa la fuite des 
Lyonnais par le f."lubourg de Vaise, fuite quí 
d'ailIeurs n'en avaít sauvé que quatre-vingts. 
Couthon surtout l'accusa de s'etre faít général 
absolu dans son armée, de s'etl'e plus souvent 
montré avec son cost.ume d'officicr supérieur 
qu'avec celui de représentant, d'avoir affiché 
]a morgue d'un tacticien, d'avoir enfin voulu 
faire prévaloir le systeme des siéges réguliel's 
sur celui des attaques en mas¿e. Aussitot une 
euquete fut faite par les jacobills contre Dubois
Crancé, dont l'activité et la viglleur avaienl 
cependant rendu tant de services a Grenoble, 
dans le MiJi et elevant Lyon. En meme temps, 
le comité de salut public pl'épara des décl'ets 
terribles, élfin de rendre plus formidable et 
plus obéie l'autorité de la couvelltion. Voici le 
décret qui fut présenté par Han'ere et rentlu 
sur-Ie-champ: 

(e Art. 1 ero JI sera nomll1é par la convelltioIl 
« nationale, sur la présentation du comité de 
« salut public, une commissioll de cinq repré
I( sentants du peuple, qui se transporterout a 
« Lyon sans délai, pour faire saisir et juger mi
« litairemellt tous les contre-révolutionnaires 
« qui ont pris les armes dans cette vine. 

l( 2. Tous les Lyol1llais seront désarmés; les 
« armes seront données;{ ceux qlli serollt re-
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« connus n'avoir point trempé dans la révolte. 
« et aux défcnseurs de la patrie. 

(e 3. La ville de Lyon sera détruite. 
« 4. Il n'y sera conservé qlle la maiSOll au 

ee pallvre, les manufactures, les ateliers des arts, 
!( les hopitaux , les monuments publics et ceux 
(e de l'ínstruction. 

ce 5. Cette ville cessera de s'appeler Lyon. Elle 
« s'appellera Commune-Affranchie. 

ce 6. Sur les débris de Lyon sera élevé un mo
( nument ou seront lus ces mots : Lyon jit la 
« guerre á la liberté, Lyon n' est plus!")) 

La nouvelle de la prise de Lyon fut aussitot 
armoncée aux deux armées du Nord et de la 
Vendée, ou devaient se porter les coups déci
sifs, et une proclam::ition les invita a imiter 
l'armée de Lyon. On disait a l'armée du Nord : 
(e L'éteudard de la libertó flotte sur les ll1urs 
( de Lyon, el les purifie. Voila le présagc de 
« la victoire; la vicloire appartient au courage. 
« Elle est a vous; frappez, exterminez les sa
« teHites des tyrans! ... La patrie vous regardc, 
c( la convenlioll seconde. votre généreux dé
« vouement; encore quelques jours, les tyraIls 
« ue seront plus, et la république vous devra 
« son bonheur et sa gloire!}) Ou disait allX 
soldats de la Vendée : «( Et vous élussi, braves 

.. DéCl'ct JII 1 Se jour du l cr mois de l'an Be de la Répu

blic¡uc. 
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« soluats, VOUS remporterez une victoíre; il Y 
« a assez Iong-temps que la Velldée fatiglle la 
{( république; rnarchez, frappez, finissez ~ Tous 
«( nos ellllell1is doivent sllccoll1ber a la foís : 
{( ehaque armée va vaínere, Seriez-vous les -
(, derniers a moissonner des palrncs, a méríter 
f{ la gloíre d'avoir exterminé les rebeHes et 
({ salivé la patrie? » 

Le comité, cornme on voit, n'oubliait ríen 
pou!' tirer le plus granel partí de la prise de 
Lyon. Cet événernent, en effet, était de la plus 
haute importanec. Il délivrait l'Est de la France 
des demíers restes de l'insurrection , et otait 
toute espérance aux émigl'és intriguant en 
Suisse, et aux Piémontais qui lIe pouvaient 
eompter a l'avenir sur aucnue diversion. II 
comprímait le Jura, assurait les derrieres de 
l'arméc du Hbin, permettait de porter devant 
Toulon et les Pyrénées des secouT'S en hom
mes et en matériel devenus indispensables; il 
intimidait enfin toutes les villes qui avaient 
en dn penchant a s'inslIT'ger, et assurait Ietlr 
sonmission définitive. 

C'est au Nord que le comité voulait déploYC1' 
le plus d'énergie, et qu'il 'faisait aux généraux 
et aux soldats Un devoir d'en montrer davan
tage. Tandis que Custine venait de porter sa 
tete sur l'échaf;lIld, HOllchard, pOlll' Jl'avoir 
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pas fait á Duukerque tout ce qll'il alll'ait pu, 
était envoyé au tribullal révolutionnaire. Les 
derniers reproches adrcssés au comité, en sep
tt:'mbre dernier, l'avaicnt obligé de l'ellOllveler 
tons les états-majol's. Il vcnait de les recom
poser entieremenl, et el' élever aux plus hauts 
grades de simples officiers. Rouchard, colonel 
au commencement de la campagne, et, avant 
qu'elle fut finie, devenu général en chef, et 
maintenant accusé devant le tribunal révolu
tionnaire; Hoche, simple officier au siége de 
Dunkerqlle, el promu aujourd'hui au com
mandcment de l'armée de la Moselle; Jom"dan, 
chef de bataillon, puis commandant au centre 
le jour d'Uondtschoote , et enfin nommé gé
néral en chef de l'armée du Nord, étaient de 
frappants exemples des vicissitudes de la far
tune dans ces armées républicaincs. Ces pro
motions subites empechaient que soldats, of

ficiers, et généraux, eussent le temps de se 
connaitre et de s'accorder de la confiance; 
mais elles d-onnaient une idée terrible de ceHe 
volonté qlli frappait ainsi sur toutes les exis~ 
ten ces , non pas seulement dans le cas d'une 
trahison prouvée, mais seulement pour un 
soup~on, pour une insuffisance de úJe, POllI' 

une demi-victoire; et il en résultait uu dé· 
vouement absolll de la part des armées, ct de~ 
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espérances sans bornes chez les génies assez 
hal'dis pour braver les dangereuses challces 
du généralat. 

e'est a cette époqlle qu'il faut rappOlter les 
premiel's progres de l'art de la guerreo SallS 
doute, les principes de cet art avaient été con
nus et pratiqllés de tuns les tcmps pal' les ca
pitaines qui joignaient l'audace el'esprit a l'au
dace de caractere. Tout récemment encore, 
Frédéric venait de donner I'exemple des plus 
belles combinaisons stratégiqlles. Mais des que 
l'homlOe de génie disparait ponr faire place 
aux hommes ordinaires, l'art de la gucrre r'c
tombe dans la circonspection et la routine. 
On comhat éterneIlement pour la défense OH 

l'attaque d'ulIe ligue, 011 devient habile a cal
culer les avantages d'un terraill, a y adaptel' 
chaque espece d'arme; mais, avec tOllS ces 
lOoycns, on dispute pendant des années ell
ti eres une province qu'un capitaine hardi 
pOllrrait gagner en une manceuVl'e, et eette 
prudence de la médiocrité sacrifie plus de 
sang que la témérité du génie, cal' elle C011-

SOlOme les hommes sans résultats. Ainsi avaient 
fait les savants tacticiens de la coalition. A 
chaque bataillon ils en opposaient un autre; 
ils gardaient toutes les routes mellacées par 
J'eullcmi; el tal\(lis qu'avec UIle marche hanJjp 
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ils auraient pu détruire la révolution, ils n'o
saient faire un pas, de peur de se découvrir. 
L'art de la guerre était a régénérer. Former 
une masse compacte, la remplir de confiance 
et d'audace, la porler promptement au-dela 
d'nn fleuve, d'une chaine de montagnes, et 
venir frapper un cnnemi qui ne s'y attend pas, 
en divisant ses forces, en l'isolant de ses res
sources, en lui prenant sa capitale, était un 
art difficile et grand qui exigeait du génie, et 
qui ne ponvait se développer qu'au milieu de 
la fermentation révolntionnaire. 

J~a révolution, en mettant en mouvement 
lous les esprits, prépara l'époque des grandes 
combinaisons militaires. D'abord elle suscita 
pour sa cause des masses d'hommes énormes, et 
bien autrement considérables que toutes ceHes 
qui furent jamais soulevées ponr la caussc des 
rois. Ensuite elle excita une impatience de 
succes extraordinaires, dégouta des combats 
lents et méthodiques, et suggéra l'idée des ir
ruptions soudaines et nombreuses sur un meme 
point. De tout coté on disait : Il faut nous 
battre en masse. C'était le cri des soldats sur 
toutes les frontieres, et des jacobins dans les 
clubs. Couthon, arrivant a Lyon, avait répondu 
a tous les raisonnements de Dnbois - Crancé, 

. ~n disant qll'il fallait livrer l'assaut en masse. 
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Enfin Barrere avait fait un rapport hahile f't 

profond, oú iI montrait que la cause de nos 
revers était dans les comhats de détail. Ainsi, 
en formant des masses, en les remplissant 
d'alldace, en les affranchissant de toute rOll
tine, en leur imprimant l' esprit et le courage 
des innovations, la révolution prépara la n~
naissance ele la grande guerreo Ce changement 
ne pouvait pas s'opérer san s désordre. Des pay
sans, des ouvl'iers, transportés sur les champs 
de bataille, n'y apportaient le premier jour 
que l'ignorance, l'indiscipline et les terreurs 
paniques, effets naturels d'ulle manvaise organi
sation. Les représentants, qui vellaient souffler 
les passions révolutionnaires dans les camps, exi· 
geaient souvent l'impossible, et comrnettaient 
des iniquités a l'egare! de braves généranx. Du
mouriez, Custine, Houchard, Brllnet, Canclaux, 
Jourdan, périrent ou se retirerent devant ce 
torrent; mais en un mois, ces ouvriers deve
naient des jacobins déclamateurs, des soldats 
dociles et braves; ces représentants commllni
quaient une audace et une volonté extraor
(linaires aux armées; et, a force d'exigences 
et de changements, ils finissaient par trou
ver les génies hardis qui convenaient aux cir
constances. 

Enfill un IlOllllllC vint rt'guhriser ('(' grand 
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rnouvernent, ce fut Carnot. Autrefois officier 
du génie, et depuis membre de la convcntion 
et du comité de salut public, partageant en 
qnelqlle sorte son illvioIabilité, iI put impu
nément introdllire de l'ordre dans des opéra
tions trop décousues , et surtout leur imprimer 
un ensemble qu'avant lui aucun ministre n'eut 
été assez obéi pour leur imposer. L'une des 
principales causes de nos revers précédcnts, 
c'était la cOllfusion qui accompagne lIne grande 
fermentation. Le comité établi et devenu i'Té
sistible, et Carnot étallt revetu de toute la 
puissance de ce comité, on obéit a la pensée 
de l'homme sage qui, calculant sur l'ensem
ble, prescrivait des mouvements parfaitement 
coordonués entre eux, et tendant a un rneme 
but. Des généraux ne pouvaient plus, comme 
Dumouriez 01[ Custine avaicnt fait autrefois, 
agir chacun de lenr coté, en attirant toute la 
guerre et tous les moyens a eux. Des repré
scntants ne pouvaient plus ordonner, ni con
trarier des manreuvres, ni modifier les or'dres 
supérieurs. Il faUait obéir a la volonté snpreme 
du comité, et se conformer au plan uniforme 
qu'il avait prescrito Placé ainsi au centre, pIa
nant sur toutes les frontieres, l'esprit de Car
not, en s'élevaut, flnt s'agrandil'; il C01H:ut dps 

p/ans élend liS, dalls lesquels la rrmIene\' S0 
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cOIlciIiait ltvee la hardiesse. L'instruction en
voyée a Houchard en est ]a preuve. San s doute, 
ses plans avaient qllclquefois l'inconvénient des 
plans formés dans des bureaux: quand ses 
orares arrivaient, ils n'étaient ni toujours 
eonvenables aux lieux, ni exécllta bIes dans le 
moment, mais ils rachetaient par l'ensemble 
l'inconvénient des détails, et n01ls assllrerent, 
l'année suivante, des triomphes universels. 

Carnot était accouru sur la frontiere du Nord 
:mpres de Jourdan. La rt~solution était prise 
d'attaquer hardiment l'ennemi, qlloiqu'il parút 
formidable. Carnot demanda un plan au gé
néral pour j llger ses vucs et les concilier avec 
ce Hes du comité, c'est-a-dire avec les siennes. 
Les coalisés, revenus de Dunkerque vers le 
milieu de la ligne, s'étaient réunis entre I'Es
caut et la Meuse ~ et formaient la une masse 
redoutable qui pouvait porter des coups déci
sifs. Nons avons déja. faít connaltre le théatre 
de la guerreo Plllsiellrs ligues partagent I'espace 
eompris entre la Meuse et la mer; e'est la Lys, 
la Searpe, l'Escaut et Ja Sambre. Les alliés, en 
prenant Condé et Valenciennes, s' étaient as
Sllré deux points importants sur l'Escaut. Le 
Queslloy, dont ils veuaicnt de s'emparer,lenr 
rlonnait un appui entre l'Escaut et la Sambre; 
mais ils n'!-'n avaipnt :lncun sur la Samhre 
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meme. lIs sOllgerent a Maubeuge, qui, par sa 
position sur la Sambre, les aurait rendus a pell 
pres maitres de l'espace compris entre cette 
riviere et la Meuse. A l'ollverture de la cam
pagne prochaine, Valenciennes et Manbeuge 
leur aUl'aieut fOllrni ainsi une hase excelIente 
d'opératioIls, et leur campagne de 1793 n'ent 
pas été elltieremellt inutile. Leurdernier projet 
consista donc a oceuper Maubeuge. 

Du coté dés Fran<;:ais, chez lesquels I'esprit 
de combinaison eommen~ait a se développer, 
011 imagina d'agir par LilIe et Maubeuge, SUl' 

les deu x ailes de l' ennemi, et, en le débordant 
ainsi sur ses deux flanes, on espéra de faire 
tombel' son centre. On s' exposait, il est vrai. 
de cette maniere a essuyer tout son eHort sur 
i'une ou sur l'autre des deux ailes, et on luí 
laissait tont l'a \'antage de sa masse; mais il y 
avait eertainement moins de routine dans cette 
conception que dans les préeédentes. Cepen
dant le plus pressant était de secourir Mau
beuge. JOUl'dan, laissant a peu pres einquante 
mille homllles dans les camps de Gavarelle, de 
Lille et de Cassel, pour former son aile gau
che, réunissait a Guise le plus de monde pos
sible, Il avait composé une masse d'environ 
quarante-cinq mille hommes, déja organisés, 
et faisait enJ'ég'jmenter en toute h:lte loes nOIl-

'-, él2 



velles levées p!'ovellant de la réquisition per
manente. Cependant ces levées étaient dans un 
teldésordre, qu'il faIlut laisser des détachements 
de troupes de ligne pOUI' les garder. JOludan 
fixa done a Guise le rendez-vous de tOLltes les 
reerues, el s'avanl{a sur cinq colonnes an se
con!' ... de Maubeuge. 

Déja l'ennemiavaitinvesti cetteplace. Comme 
ceHes de Valenciennes et de Lille, elle était 
soutenue par un camp retranché, pIaeé sur la 
rive droite de la Sambre, du coté meme par 
lequel s'avan<:;aient les Fran<;ais. Deux divi
sions, celles eles généraux Desjardins et Mayer, 
gardaient le cours de la Sambre, l'une au
dessus, l'autre au-dessous de Maubeuge. L'en
nemi, au lieu de s'avancer en deux masses 
serrées, de refonlcl' Desjardins sur Maubeuge' 
et de rejetel' Mayer eu arriere sur Charleroi, 
ou il eut été pel'du, passa la Sambre en petites 
masses, et laissa les deux divisions Desjardius 
et Mayer se rallier dans le camp retranclIé d(' 
Maubeuge. C'était fort bien cJ'avoír séparé Des
jardins de Jourdan, et de I'avoir empeché ainsi 
de grossir l'armée aCtive des Ii'ran~ais; mais en 
laissant Mayer se réunir á Desjardins, 00 avait 
permis a ces ueux généraux de former SOllS 

'Maubeuge un corps de vingt mille hommes, 
ql1i pouvait snrtÍr <111 f()!t> de simple garnison , 
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surtout a l'approche de la grande armée de 
Jourdan. Cependant la difficulté de nourrir ce 
nombreux rassemblement était un inconvénient 
des plus graves poul' Maubeuge, et pouvait, 
j Ilsqu'a un certain point, excuser les généraux 
ennemis d'avoir permis la jonction. 

Le prince de Cobourg pla<;a les Hollandais, 
<lU nombre de douze mille, sur la rive gauche 
de la Sambre, et s'attacha a faire incendier les 
magasins de Maubeuge, pour augmenter la di
sette. n porta le général Colloredo sur la rive 
droite, et le chargea d'investir le camp retran
ché. En avant de Colloredo, Clerfayt, avec 
trois di visions, forma le corps d' observation , 
et dut s'opposer a la marche de Jourdan. Les 
coalisés comptaient a peu pres soixante-cinq 
mille hommcs. 

Avec de l'audace et du génie ,.le prince de 
Cobourg aurait laissé quinze on vingt mille 
hommes au plus pour contenir Maubenge; il 
aurait marché ensuite avec quarante - cinq ou 
cinquante mille sur le général Jourdan, et J'au
rait battn infailliblement ; car, avec l'avantage 
de l'offensive, et a nombre égal, ses tronpes 
devaient l'emporter sur les nótres encore mal 
organisées. An líen d'adopter ce plan, le prince 
de Cohourg laissa enviro n trente - cinq mille 
homllJPs autonr de la place, el resta en obser-

?.'.L 



j!¡n R~\'()LtJTlON FII \ :';.(' A ISr. 

vation avec environ tren le mille, dans les po
sitions de Dourlers et Watignies. 

Dans cet état de choses, il n'était pas impos
sible au généraIJou1'dan de percer sur un poillt 
la ligne occupée par le corps d' observal ion, de 
marcher sur Colloredo qui faisait l'investisse
ment du camp retl'anché, de le mettl'centre deux 
feux, et, apres l'avoir accablé, dc s'adjoindre 
l'arrnée entiere de Maubeuge, de former avec 
elle une masse de soixante mille hommes, et de 
battre tous les coalisés placés SUl' la 1'ive droite 
ele la Sambre. Pour cela, il fa11ait diriger une 
seule attaque sur Watigllies, poillt le plus fai
ble; mais, en se pOl'tant exclusívement de ce 
coté, 011 laissait Ollverte la route (l'Avesnes qui 
aboutissait a Guise, oú était notre base, et le 

lieu de réunioll de LOllS les dépOts. Le géllél'al 
fralH;ais préféra un plan plus prudent, mais 
moins fécond, et tit attaquer le corps d'obspr
vation sur quatre points, de maniere a garder 
toujollrs la route d'Avesncs et de Guise. A sa 
gallche, i1 detacha la di vision Fromcntin sur 
Saint-Waast, avec ordre de marcher entre la 
Sambre et la droite de l'ennemi. Le gtSnéral 
Ralland, avec plusieurs uatteries , dut se placer 
ml centre, en face de Doarlers, pOul· cOlltcnÍl' 
Clerfayt par une forte canounade. Le général 
nuquesnoy s'av;JIl~a avec la droite sur Wati-
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gnies, qui formait la guuche de l'euuemÍ, uu 
peu en arriere de la position centrale de Dour
lers. Ce point n'était occllpé que par un faible 
corps. Une quatrierne divisioIl, celle du géné
l'al Beauregard, placée enCOl'e an - dela de la 
droite, dut seconder Dnquesnoy clUBS son at
taque sur \'Vrttignies. Ces divers mouvements 
étaient peu liés, et ne portaient pas sur les 
points décisifs. Ils s'effectllerent le J 5 octobre 
au matin. Le général Fromentin s'empara de 
Saint-Waast; mais n'ayant pas pris la précaution 
de longer les bois pour se ten ir a l'abrí de J .. 

cavaleric, il fut assaílli et rejeté dans le ravill 
de Saint-Remy. Au centre, ou l'uu croyait Fro~ 
mentiu mattre de Saint-Waast, et ou ¡'on savait 
que la dl'Oite avait réussi á s'approcher ele Wa-, 
lignies, on voulut passer outre, et an lieu de. 
canonner Dourlers, on songea a s'en emparer. 
II parait que ce fut l'avis ele Carnot, qui dé
cid a l'attaque malgl'é le général Jourdan. Notre 
infanterie se jeta dans le ravin qui la séparait 
de Dourlers, gra vit le terraín sous HU fen meul'
trier, et arriva sur un plateau ou elle avait en 
tete des batteries formidables, et en flanc une 
nombreuse cavalerie prete a la chaI'ger. Daw¡ 

ce meme instant, u~ 1l0llvean corps, qui vc
nait de contribuer a mettre Fl'Omentin en dé
rutlte, menac;ait encorc de la déhorder sur sa 
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gallche. Le généraL Jourdan s'exposa au plus 
grand danger pour la maintenir; mais elle pIia, 
se jeta en désordrc dans le ravin, et tres·heu
reuosement reprit ses positions sans avoir été 
poursnivie. Nous avions perdu pres de mille 
hommes a eette tentati ve, et notre gauche 
sous Fromentin avait perdu son artillerie. Le 
général Duquesnoy, a la droite, avait seul 
rénssi,en parvenant a s'approcher de Watignies. 

Apres cette tentative, la position était mieux 
connne des Fran¡;ais. Ils sentirent que Donrlers 
étai t trop défend u pour diriger sur ce point r at
taque principal e ; que Watignies, a peine gal'dé 
parle général Tercy, etplacé en arrierede Dour
lers, était facile a emporter, et que ce village une 
fois occllpé par le gros de nos forces, la posi
tion de Dourlers tombait néeessairement. Jour
dan détaeha done six a sept milIe hommes vers 
sa droite, pour renforeer le général Duquesnoy; 
il ordonna au général Beallregard, trop éloi
gné avee sa quatrieme eolonne, de se rabattre 
d'Eule sur Obreehies, de maniere a opérer un 
effort concentrique sur 'IV atignies, conjointe
ment avec le général Duquesnoy; mais il per
sista a continuer sa démonstration sur le centre, 
et a faire mareher Frorncntin vers la gauche, 
afin d'embrasser toujours le frout enticl' de 
I'ennemi. 
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Le leudemain ] 6, l'attaque commeu(!a.N otre 
infanterie débouchant par les trois villages de 
Dinant, Demichaux et Choisy, aborda \Vati
gníes. Les grenadiers autrichiens, quí liaient 
Watignies a Dourlers, furellt rejetés dans les 
bois. La cavaJerie ennemie fut con tenue par 
l'artillerie Jégere disposée a propos, et Wati
gnies fut emporté. Le général Beauregard, 
moios heurcux, fut surpris par une brigade 
que les Autrichiens avaient détachée contrp 
lui. Sa troupe, s'exagétant la force de l'ennemi, 
se débauda, et cécla une partie du terrain. A 
Dourlers et Saint-\Vaast, on s'était contenu ré
ciproquement; mais \Vatignies étaít occupé, et 
c'était l'essentiel. Jourdan, pour s'en assnrer 
la possessíon, y rCllfon;a encore une fois sa 
droitc de cinq OH six millo hommes. Cobourg, 
trop prompt il cúJer an danger, se retira, mal
gré le su<;ces obtenu sur Beauregard, et malgré 
l'arrivée du duc d'York, quí venait a marches 
f'orcées de l'autre coté de la Sambre. Il est pro
bable que la crainte de voir les Fran<;¡ais s'unir 
aux vingt. mille hornmes du camp retranché, 
l'empecha de persister a occnper la rive droite 
de la Sambre. 11 est certain que si l'armée de 
:\1aubcuge, au bruit du canon de Watignies , 
eút attaqué le faíble corps d'in vestissement, et 
taché de marcher vers Jourdan , les coalisés au-
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• 'aient pu etre accablés. Les soldats le deman
daient a grands cris; mais le général Ferrand 
s'y opposa, et le géuéral Chancel, qu'on crut a 
tort coupable de ce refus, fut envayé au tribu
nal révolutionnaire. L'heureuse attaqlle de Wa
tignies décida la levée du siége de Maubeuge, 
eomme celle d'Hondtschoote avait décidé la le
vée du siége de Duukerque: elle fut appdée 
victoire de Watignies, et prodnisit sur les es
prits la plus grande impression. 

Les coalisés se trouvaient ainsi concentrés 
entre l'Escaut et la Sambre. Le comité de salut 
public voulut aussitot tirer parti de la victoire 
de Watignies, du découragemcnt qu'elle avai.t 
jeté chez l'ennemi, de I'énergie qu'elle avait 
rendue a notre armée, et résolut de tenter un 
dernier effort qui, avant l'hiver, rejetat les coa
lísés hors du territoire, et les laissat avec .le 
sentimellt décaurageant d'une campagne entie
rement perdue. L'avis de Jourdan et de Carnot 
était opposé a celui du comité. lis pensaient 
que les pluies, déja tres-abondantes, le mau
vais état des chemins, la fatigue des troupes, 
étaient des raisons suffisantes d'entrer dans les 
quartiers d'hiver, et ils conseillaien t el' employer 
la mauvaise saison a discipliner et organiser 
I'arméc. Cependant le comité insista pourqu'on 
cJélivrat le territoire, disant que dans cette sai-
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son une défaite ne pourrait pas avoil' de grallds 
¡·ésultats. D'apres l'idée non vellement imaginéc 
d'agir sur les ailes, le comité ordol1lla de rnar
cher par Manbeuge ct Charleroi d'un coté, 
par Cysaing, Manlde et Tournay de I'antre, et 
d'envelopper ainsi l'ennemi sllr le territoil'e 
qu'il avait envahi. L'arreté fut signé le 22 oc
tohre. Les ordres furent dounés en consé
<{uence; l'armée des Ardennes dut se joindre 
~l Jourdan; les garnisons des places fortes du
rent en sortir, et etre remplacées par les nou
velles réquisitions. 

La gllerre de la Vendée venait d'etre reprise 
avec une Ilouvelle activité. On a Vil que Can
elatlX s'était replié sur Nantes, et que les co
lonnes de la Haute-Vendée étaieut rentrées a 
;\ ngers' et a Saumur. A vant que les Ilouveaux 
décrets qui confondaicnt les deux 31'mées de 
La Hochelle el de Brest en IIlle seule, et en 
conféraient le commandement au géné,·a! J~é
chelle, fussent connus, Canclaux prépara un 
lIouveau mouvement offensif. La garnison de 

Mayence était déja réduite, par la guerre et les 
maladies, a neuf ou dix mil!e homllles. La di
vision de Brest, battue SOtlS Beysser, ét;¡it pres

que désorganisée. Canclaux n'en résolut pas 
Hloins une marche tres-hardie au celltre de la 
Vendée, et en nH~me temps il cOlljura Hossi-



guol de le seconder' avec son armée. Hossígnol 
I'éunit aussitot un cOllseil de guerre a Saumur, 
le 2 octobre, et fit décíder que les colonnes de 
Saumur, de Thouars et ele la Chataigneraye , 
se réuniraient le 7 a Bressuire, et rnarchc
raient de hl a ChatilIon, pour faire concourir 
leur attaque avec ccHe ele Canclaux. H pre~;
crivit en rnerne ternps aux deux colonnes de 
Lu<;on et eles Sables de garder la uéfensive, 
a cause de leurs derniers revers, et des dan
gers qui les menac,;aient du coté de la Basse
Vendée. 

Pendant ce temps, Canclaux s'était avancé le 
I el' octobre jusq u'a Montaigu, poussant des 
reconnaissances jusqu'a Saint-Fulgent, pour 
hlcher de se Her par sa droite avec la colOllIle 
de LU<:Oll, uans le cas ou elle parviendrait a 
reprendre l'offensivc. Enhardí par le sncces de 
sa marche, il ordonna, le 26, a l'avant-garde, 
toujours commandée par Kléber, de se porter 
a Tiffanges. Quatre rnille Mayenc;ais rencontre
rent l'armée de d'Elbée et de Bonchamps a 
Saint-Simphorien, la mirent en déroute apres 
un combat sanglant, et la repousserent fort 
loin. Dans la soirée meme, arriva le décret qui 
destituait Canclaux, Aubert-Dubayet et Grou
ehy. Le mécontentement fut tres-grano daus la 
coIonne oe Maycllce, el, Philippeallx, GilIel. 
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~Iedin el Rewbel, qui voyaient l'arméc privée 
d'un excellent général al1 moment oú elle était 
exposée au centre de la Vendée, en furent in
dignés. C'était sans doute une excellente me
sure que de réunir'le commamlement de l'Ouest 
sur une seule tete, mais ii fa lIai t choisir un 
alltre individu pour en supporter le fardeau. 
I,échelle était iguorant et tache, <lit Kiéber 
dans ses mémoires, et ne se montra jamais une 
sellle foís au feu. Simple officier dans l'armée 
de La Rochelle, on l'avan~a snbitement, cornme 
Rossignol, a cause de sa réputation de patrio
tisrne; mais on iguorait que u'ayant ni l'esprit 
nalurel de Rossignol, ni sa bravolll'e, íI (~tait 

aússÍ mauvais soldat que mauvais général. En 
attendallt son arrivée, Kléber eut le cornman
demento 0/1 resta daus les memes positions 
entre Montaigll et Tiffauges. 

Léchelle arriva ellfiu le 8 octobre, et on tint 
un conseil de guerre en sa présel1ce. On venait 
d'apprendre la marche des colonnes de Saumur, 
de Thouars et de la Chátaigneraye, sur llres
suire; il fut COllvellU alors qu' on persisterait 
a marcher sur Chollet, ou ron se joindrait aux 
trois colonnes réuuies a Bressllire, et en n1(~me 

temps iI fut ordonné au resle de la di-vision de 
Lu<,{oll de s'avancer vcrs le rendez-vous géné-
1'a1. J"édl(:~lIe llP comprÍt riell allx l'aiSollIlt'-
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ments des généraux, et approllva tOllt en di
sant : 11 fal:tl marcher majestueusement el en 
masse. Kléber replia sa carte avec mépris. Mer
líll dit qu'on avait choisi le plus ignorant des 
hommes pOllr l'envoyer a l'armée la plus com
promise. Des ce moment, Kléber fuI chargé, 
par les représentants, de dil'iger seulles opéra
tions, en Se bornant , ponr la forme, a en rendre 
compte a Léchelle. Celui-ci profita de oet al'.,. 
rallgement pour se ten ir a UIle grande distance 
du champ de bataille. Éloigné du danger, il 
ha'issait les braves q ui se battaiellt pour lui, 
llIais du llloillS iIles laissait se battre, quaud et 
comme il leur plaisait. 

Dans ce mament, Charette, voyant les dan
gel's qui mena'{aient les chefs de la Haute·Ven
dée, se sépara d'eux, prétextant de fallsses 
raisons de mécolltentement, et il se n-jeta sur 
la cote, avec le projet de s'emparer de l'lIe de 
Noirmautiers. Il s'en rendít maltre en cffet, le 
12, par une snrprise et par la trahísoll clu chef 
qui y commandait. 11 était ainsi assuré de sau
ver sa division, et d'entrer en COJlllllunication 

ave e les Allglais; mais il laissait le partí de la 
Haute-Vendée exposé a une clestruction pres
que inévitable. Da11S l'illtéret de la cause com
H1l1ne, iI avait bien mieux a faire : il pouvait 
attaquer la cololllle de MayelJce SIU' les der-
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rieres, et peut-etre la détruire. Les chefs de la 
grande armée lui envoyerent lettres sur lettres 
pour l'y engager, mais ils n'en rec;urent jamais 
aUCllne réponse, 

Ces malheurctlx chefs de la Haute-Vendée 
étaielll prcssés de tous cótés. Les colonnes ré
pllhlicaines qui devaient se réunir a Bressuire 
5'y trouvaient a I'époque fixée, et elles s'étaient 
acheminées le 9 de Bressnire sur Clühillon. Sur 
la route, elles rencontrerent l'armée de M. de 
Lescure, et la mirent en désordre. WestermallIl, 
réintégré dans son commandement, était tou
jours a l'avant-garde, a la tete de quelq ues cents 
hommes. 11 entra le premier dan s Chatillon, le 
9 au soiJ'. L'armée ellti¿~re y pénétra le lende
main 10. Pendant ce monvement, Lescur'e et 
Larochejacquelein avaient appelé a Jeursecours 
la grande armée, qlli n'était pas loin d'eux; 
cal', déjit tl'es-resserrés aU centre du pays, ils 
comLattaient a peu de distance les uns des au
tres, TOllS les généraux réunis résolllrent de 
se reporter sur ChMillun, Ils se mirent en mar
che le 11. Westermanll s'avan<;ait déja de Cha
tillon sur Mortagne, avec cinq cents hommes 
d'avant - garde, D'aLord il ne Cl'ut pas avoir 
affaire a toute une armée , et ne demanda pas 
de grands secours a son géuéral. Mais euveloppé 
tOllt-a-collp. il fllt obligé de se replier l'apide-



ment ~ et rentra dans Chatillon avec sa troupe. 
Le désordre se mit alors dans la ville, et 1'ar
mée républicaine l'abandonna précipitamment. 
"\Vestermann se réunissant au général en chef 
ChaIbos, et groupant autour de luí quelques 
braves, arreta la fuite, et se repOl·ta meme assez 
pres de Chatillon. A l'entrée de la nnit, iI dit 
a quelques-uns de ses soldats qui avalent fui: 
« Vous avez perdu votre honneur aujourd'hui, 
ce il faut le recouvrer. )) II preno aussitot cent 
cavaliers, fait monter cent grenadiers en 
croupe, et la nuit, tandis que les Vendéens 
confonclus clans Chatillon, sont endormis OH 

pris de vin, iI a l'audace d'y entrer, et de se 
jeter au milieu de toute une armée. Le désordre 
fut an comble, et le caruage effr·oyable. Les Ven
déens, ne se reconnaissant pas, se battaient en
tre eux, et, au milieu d'une horrible confusioll, 
fem mes, enfants, vieillards, étaient égorgés. 
Westermann sortit a la pointe du jour avec les 
trente ou quarante soIdats qui lui restaient, 
et aIla rejoindre, a une lieue de la viIle, le gros 
de l'armée. Le 12, un spectacle affreux vint 
frapper les Vendéens; ils sortirent eux-meme1' 
de ChatilIon, inondé de sang et dévoré des 
flarnmes, et se porterent du coté de Chollet 
ou marchaient les Mayen~ais. Chalbos, apres 
avoir rétabli I'orrlre dans sa divisirm, rentra JI' 
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surlclldemain J 4, dans Ch,ltilloll, eL se disposa 
;l se porter de Ilouveau en avant, pour faire 
sa jonction ave e l'armée de Nantes. 

Tous les chefs vendéens, d'Elbée, BOJl
champs, Lcscure, Larochejacquelein, étaient 
réunis avec leurs forces aux environs de Chol
let. Les Mayell~ais, qui s'étaient mis en marche 
le II" s'en approchaient; la colollne de Cha
tillon n'en était plus qu'a peu de clistance; et 
la division de Lu~on, qu'on avait mandée, 
s'av3n<:;ait aussi, et devait venir se placer entre 
les coJolllles de Mayence et de Chatillon. On 
tOllchait donc an moment de la .follction gélll'
raleo Le 1 S, l'armée de Mayence marchait en 
deux masses vers Mortagne, qui venait d'etre 
évaCllé. Kléber, avec le corps de bataille, for
mait la gauche, etBeauplIY, la draite. Au méme 
mament, la colarme de LlH;Oll arrivait vers' 
Mortagne, espél'ant trouver un hataillon de 
direction que Léchelle aurait dú faire placer 
sur sa route. Mais ce général, qui ne filÍsait 
rien, ne s'était pas nH~me acqujtté de ce soill 
accessoire. La colonue est aussitót surprise par 
LescUI·e, et se trollve assaillie -de t0l15 cótés. 
Heureusement Beauplly, qlli était pres d'ellf' 
par sa positioll vers Morlagne, accourt a son 
seCOllrs, et parvieut a la dégager. Les Ven
déens sont repoIIssés. Le malheul'enx Lescnre 
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rec.;oit une halle au-dessus du sonreíl, et tombe 
dan 5 les bras de ses soldats, qui l' emportent 
et prellnent la fuite. La colonne de Lu(,;on se 
réunit alors a eeHe de Beaupuy. Le jcune Mar
ceau vcnait d'en prendre le eommandement. 
A la gauehe, et dans le meme moment, Kléber 
soutenait un combat vers Saint-Christophe, 
et repoussait l'ennemi. Le 15 au soÍr, toutes 
les tronpes républicaines bivouaquaient dans 
les champs devant Chollet, ou les Venrléens 
s'étaient retirés. La di\'ision de LlH;on était 
d'environ trois mille hommes, ce qui, avec 
la colollne de Mayence, faísait a peu pres dOllze 
OH treize mille. 

Le lendemain matin 16, les V endéens, apres 
quelques coups de canon, évacuerellt Chollet, 
et se repliel'eut sur Beaupréau. Klébcl' y entra 
aussitót, et, défendant le pilIage SOI1S peine de 
mort, y fit observer le plus grand ordre. La 
colonlle de Lu<,;on fit de meme a MOI,tagne. 
Ainsi tous les historiens qui ont dít qn'on bruja 
ChoUet et Mortagne ont commis une erreuI' 
ou avancé un mensonge. 

Kléber 6t aussitót toutes ses dispositions, 
car Léchelle était a deux lieues en arriúe. La 
riviere de Moine passe devant Chollet; aa-dela, 
se trouve un terrain montlleux, illégal, forman! 
un demi-cercle de hallte;¡rs. A gallcht, de ce 
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demi-cercle, se trouve le bois de Chollet; au 
centre de ChoUetnH~me, et a droite, un chateau 
élevé. Kléber pla({a Beaupuy, avec l'avant-garde, 
en avant du bois; Haxo, avec la réserve des 
Mayen<¿ais, derriere I'avant-garde, et de maniere 
a la soutellir; il rangea la coloJlne de Lll(,;on, 
commalHlée par Marcean, an centre, et Vimellx, 
avec le reste des Maycll4;:ais, a la droite, sur les 
hauteurs. La colonne de Chatillon arriva dans 
lanuítdu 16 au 17. Elle étaitapeuprés de 
neuf ou dix mili e hommes, ce quí portait les 
forees totales des républicains a vingt - deux 
mille environ. Le 17, au matin,on tint eonseil. 
Kléber n'aimait pas sa position en avant de 
Chollet, paree qu'elle JI'avait qu'une retraite, 
le pont de la riviere de Moine aboutissant a la 
vilIe. Il vonlait qu'on marddtt en avant pour 
tOllI'ner .Beaupréall, et couper les Vendécns de 
la Loire. Les représentallls eombattil'eut son 
avis, paree que la eolorme venue de Chatillon 
avait hesoin d'uII jour de reposo 

Pendant ce temps, les che[s vendéens déli
béraient a Beauprpall, au milieu d'une horrible 
confusion. Les paysans trainaient avec cux lelll's 
femmes, leurs ellfants, leuJ's bestiaux, et fur
maient une émigration de plus de ceut mil le in
dividus. Larochejacquelein, d'Elbée, auraient 
voulu qu'on se !'it tuer sur la rive gauche; mais 

Y. 23 
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Talmont, d'Autichamp, qui avaient une grande 
influence en Bretagne, désiraienl impatiem
ment qu'on se transportat sur la rive droite. 
Bonchamps, qui voyait, dans une excursioll 
vers les cotes du N ord, une grande entreprise, 
el qui avait, dit-on, un projet lié avec I'Angle
terre, opinait pour passer la Loire. Cependant 
iI était assez d'avis de tenter un dernier effort, 
et d' essayer une grande bataille devant CholleL 
A vant d' engager le combat, il fit envoyer un 
détachement ele qllatre mille hommes a Vara
des, pour s'assurer un passage sur la Loire en 
cas de défaite. 

La bataille étaitrésolue. Les Vendéens s'avan
cerent, an nombre de quarante mille hommes, 
sur Challet, le 15 octabre, a une heure apres 
midi. Les généraux républicains ne s'atten
daient pas a etre attaqués, et venaÍent d'ordon
ner un jour de reposo Les Vendéens s'étaient 
formés en trois coIonnes : l'une dirigée sur la 
gauche, ou étaient Beaupuy et Haxo, l'antre 
sur le centre, commandé par Marceau , la troi
sieme sur la droite, confiée a Vimeux. Les Ven
déens marchaient en ligne et en rang? comme 
des troupes régulieres. Tous les chefs blessés 
qui pouvaient 5upporter le cheval étaient an 
milieu de leurs paysans, et les soutenaient en 
ce jour qui dcvait décider de leuf existcllCt' /'1 
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de la possession de leurs foyers. Entre Beau
préau et la Loire, dans chaque commune qui 
leur restait, on célébrait la messe , et OH in
voqnait le cíel pour cette cause si malheureuse 
et si menacée. 

Les Vendéens s'ébranlent, et joignent l'avant
garde de Beaupuy, placée, comme nous l'a
vons dit, dans une plaine en avant du boís 
de Chollet. Une partie d'entre eux s'avance en 
masse serrée, et charge a la maniere des tron
pes de ligne; les autres s'éparpillent en tirail
leurs pour tourner l'avant-garde, et meme l'aile 
gauche, en pónétrant dans le boís de CholIet. 
Les républícains accablés sont forcé s de pIier; 
Beaupuya deux chevaux tués sous lui; iI tombe 
embarrassé par son épcron , et allaít etre pris, 
lorsqu'il se jette derriere un caisson, se saisit 
d'un troisieme cheval, et va rejoindre sa co
lonne. Dans ce moment, Kléber accollrt vers 
l'aile menacée; jI or<lonne an centre et a la 
droite de ne pas se dégarnir, et mande a Chal
bos de faire sortir de Chollet une de ses co
lonnes pour venir aa secours de la gauche. 
Lui-meme se place aupres d'Haxo, rétablit la 
confiance dans ses bataillons, et ramene au feu 
ceux qui avaient plíé sous le grand nombre. 
Les Vendéens sont repoussés a leur tour, re
viennent avec acharnement , et sont rcpoussés 

23. 
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ellcore. Pendant ce temps, le combat s'engage 
au centre et a la dl'oite avec 1", meme furellr. 
A la omite, Vimeux f'st si bien plaeé, que tous 
les efforts de l'ennemí demellrent impuis
sants. 

AH centre, cependallt, les V clldéens s'avan
cent avec plus d'avantagc qu'aux dC!lx aires, et 

penetrent dan s l'enfoncement ou se trollve le 
.¡eune Marcean. Kléber y aeeourt pour soutenir 
la eolonne de Lnc;oll, et, a l'instant meme, 
l'rme des divisíons de Chalbos, qn'il avait oe
mandée, sort de Chollet, HU nombre de quatre 
mille hommes. Ce renfort ét:lit d'une grande 
importance dans ce moment; mais, a la vne 
de eette plaine en fea, eette division mal 01'

ganisée, eomme tontes celles de l'armée de 
La Rochelte, se débande et rentre en désordre 
dansChollet. Kléber et Marceau restent au cen
tre avec la sPlde colonne de LU<,~on. Le jeune 
Marcean, C¡lli la cornmande, ne s'intimide pas; 
iI laisse approcher J'ennemi :l. une portée de 
fusil, puis tout-a -COl! p démasque son artille
rie, et, de son feu imprévu, arrete el accable 
les Vendéens. Ceux~ci résistent d'ahord; iIs se 
rallient, se serrent sous une pIuie de mitraille; 
mais bientót ils cedent et fuient en désordre. 
Dans ce moment, 1e11r déronte est généra1e an 
centre, a la drnite f't a la gallche; Reallplly, 
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~lVtX son avant - garde ralliée, les poursuit a 
tOll te outrance. 

Les colounes de Mayence et de Lw;;on étaient 
les seules qui eusscnt pris part a la hataille. 
Ainsi lreize mille hommes en avaient battu 
quaralltc miHe. De part et d'autre, on avait dé
ployé la plus gr'ande valeur; mais la régularité 
et la discipline déciderent l'avantage en faveur 
des républicains. Marcean, Beaupuy, Merlín. 
qui pointait lui-meme les pieces, a vaiellt d~
ployé le plus grand hérolsme; Kléber avait mon
tré son coup-d'ceil et sa vigueur aecoutumés 
sur le champ de bataille. Dll coté des Ven
déens, d'Elbée, Bonchamps, apres avoir faít 
des prodiges , avaient été blessés a mort; La
rochejacquelein restait seul de tOliS les chefs, 
et il n'avait rien ollblié ponr partager leurs 
glorieuses blessures- I"c combat avait duré de
puis deux heures jusqu'a six. 

L'obscurité régnait déja de toutes parts; les 
V cndéens fuyaíent en toute hate, jetallt leurs 
sahots sur les routes. Beaupuy les suivait a perte 
d'haleine. A Beauplly s'était joint Westermann, 
qui, ne voulant pas partager l'inaction des 
troupes de Chalbos, avait pris un corps de ca
valeric, et courait, a bride abattue, sur les 
fuyards. Apres avoir poursllivi l'enllemi fort 
lüng-Lemps, Reallpny et yV ('slermanll s'arretent~ 
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et songent a faire reposer lenrs troupes. Cepen
dant, disent -ils, nons trollverons plutot du 
pain a Beaupréau qu'a Chollet, et ils osent 
marcher sur Beaupréan, ou l'on supposait que 
les Vendéens s'étaient retirés en masse. Mais la 
fuite avait été si rapide, qu'une partie se trou
vait déja a Saint -Florent, sur les bords de ]a 
Loire. Le reste, a l'approche des républicaíns ~ 
évacue Beaupréau en désordre, et leur cede ce 
poste ou ils auraient pu se défendre. 

Le lendemain matin 18, l'armée entiere 
marche de Chollet vers Beaupréau. Les avant
gardes de Beaupuy, placées sur la route de 
Saint-Florent, voient un grand nombre d'in
dividus accourir en criant : Vi"e la république, 
vive Bonchamps! On les interroge, et ils ré
pondent en proclamant Bonchamps comme 
leur libérateur. En effet, ce jeunc héros, étcndu 
sur un matelas, et pret a expirer d'un coup de 
feu dans le bas-ventre, avait demandé et ob
tenu la grace de quatre mille prisonniers que 
les Vendéens tralnaient a leur suite, et qu'ils 
voulaient fusiller; ces prisoTlniers rejoignaient 
l'armée républicaine. 

Dans ce moment, quatre-vingt mille indivi
dus, femmes, enfants, vieillards, hommes ar
més, étaient au bord de la Loíre ,avecles débris 
ele ce qu'ils possédaÍent, et se disputaient une 
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vingtaine de barques pour passer a }'autre 
bordo Le conseil supérieur, composé d€ls chefs 
qui étaient capables encore d'ppiner, délibé
rait s'il fallait se séparer ou porter la guerre 
en Bretagne. QueIques - uns auraient vouIn 
qu'on se dispersat dans la Vendée, et qu'on 
s'y cachat en attendant des temps meilleurs ; 
Larochejacqllelein était du nombre, et iI con
seillait de se faire tuer sur la rive gauche pIu
tot que de passer sur la rive droite. Cependallt 
l'avis contraire prévalut, et on se déciua a res
ter réunis et a passcr outre. Mais Bonchamps 
venait d'expirer, et personne n'était capable 
d'accomplir les projets qll'il avait formés sur 
la Bretagne. D'Elbée, mourant, était envoyé a 
Noirmoutiers; Lescure, blessé a mort, était 
transporté sur un brancard. Quatl'e-vingt mille 
individus qllittaient leul's champs, allaient 
pOl'ter le rava-ge dans les champs voisins, et 
y chercher l'extermination, pour quel but, 
granel Dieu 1 pour une cause absnrde et de 
toutes parts délaissée OH hypocritement dé
fenuue! Tandís que ces infortnnés s'exposaient 
généreusement a tant de maux, la coalition 
songeait a peine a eux, les émigrés intriguaíent 
dan s les cours, quelques - uns seulement se 
battaient bravement sur le Rhin, mais dans 
les rangs des étrangers; et personne encore 
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n'avait songé a envoyer ni un soldat, ni uu 
écu, a eeUe malheurense Vendée, déja signalée 
par vingt eombats hérolques, et aujourd'hl1j 
vaincue, fugitive et désolée. 

Les géuéraux républicains se réuniJ'ent a 
Beallpréau, et la on résolllt de se diviser, et 
de se rendre, pal'tie a Nantes et partie á An
gers, pour empecher un eoup de maÍu sur 
ces deux places. L'avis des représentants, non 
partagé pOllJ'tant par Kléber, fut que la VeIl
dée était détruite. La Pendée n'est plus, écri
virent-ils a la couvention. On avait donné jus
qu'au 20 octobre a l'armée pour en finir, et 
elle avait terminé le 18. L'armée du Nord avait, 
]e meme jour, gagné la bataille de Watignies, 
et avait terminé la campagne en débloquant 
Mallbeuge. Ainsi, de toutes parts ,la con vcn
tion semblait n'avoir qn'a décréter la victoire 
pour l'assurer. L'enthollsiasme fut au combIe 
a Paris et dans toute la Franee, et on corn
men<;;a a croire qll'avant la fin tle la saisull la 
répl1blique serait victorieuse de tous les tro
nes conjurés contre elle. 

Un seul événement pOllvait troubler cette 
.loie, c'était la perte des lignes de Wissem
bOllrg sur le Rhin, qui avaient été forcées le 
13 et le 14 octobre. Apres l' échee de Pirma
sens, nous avons laissé les Prussiens et les 
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Autrichiens en présence des lignes de la Sarre 
et de la Lauter, et menac;ant achaque instant 
de les envahir. Les Prussiens, ayant inquiété 
les Franc;ais sur les hords de la Sarre, les ohli
gerent:'t se replier. Le corps des Vosges, re
jeté au-de1a d'Hornhach, se retira fort en ar
riere a Bitche, dans ) e centre des montagnes; 
l'armée de la Moselle, repoussée jusqu'a Sarre
guemines, fut séparée du corps des Vosges et 
de l'armée du Rhin. Dans eette POSitiOIl, il de
venait facile aux Prussiens, qui avaient, sur le 
revers occidental, dépassé la ligne commune 
de la Sarre et de la Lauter, de détourner les li
gnes de Wissemhourg par leur extreme gauche. 
Alors ces ligues devaíent tomber néeessaire
mento e'est ce qui arriva le 13 octohre. La 
Prusse et I'Autriche, que llOUS avons vues en 
désaccord, s'étaient enfin entendues; le roí de 
Prusse s'était reudu en Pologne, et avait laissé 
le commandement :'t Brunswick, avec ordre 
de se concerter avec Wurmser. Du 13 au 14 
octobre, tandis que les Prussiens marchaient 
le long de la ligne des Vosges jusqu':'t Bitche, 
bien an-deL} de la hauteur de Wissemhourg, 
Wurmser devait attaquel' les lignes de la Lau
ter sur sept cotonnes. La premiere, sous le 
prince de Waldeck, chargéc de passer le Rhiu 
a Seltz, et de tourllel' Lautcl'bourg, rencontra. 
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dans la nature des lieux et le cOUl'age d'un 
demi-bataillon des Pyrénées, des obstac\es in
vincibles; la seconde, bien qu'elle eut passé 
les lignes au-dessous de Lauterbourg, fut re
poussée; les autres, apres avoir obtenu au
dessus et autour de Wissembourg des avanta
ges balancés par la résistance vigoureuse des 
Fran(,;ais, s'emparerent cependant de Wissem
bourg. Nos troupes se retirerent sur le poste 
au Geisberg, pIacé un peu en arriere de Wis
sembourg, et beaucoup plus difficile a em
portero On ne pouvait pas regarder encore les 
lignes de Wissembourg comme tout-a-fait per
ciues; mais la nouvelle de la marche des Prus
sicns sur le revers occidental, obligea le géné
ral franc;;ais a se replier sur Haguenau et sur 
les lignes de la Lauter, et a céder ainsi une 
partie du territoire aux coalisés. Sur ce point, 
la frontiere était done envahie; mais les succes 
<Iu Nord et de la Vendée convrirent l'effet de 
cette mauvaise nouvelle. 00 eovoya Saint-Just 
et Lebas en Alsace, pour cootenir les mouve
meots que la noblesse alsacienne et les émi
grés excitaient a Strasbourg. On dirigea de ce 
coté des levées nombreuses, et on se consola 
par la résolutioo de vaincre sur ce point comme 
sur tous les autres. 

Les craintes affl'euses qu'on avait cow;:ues 
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dans le mois d'aout, avant les victoires d'Rondt
schoote et de Watignies , avant la prise de Lyon 
et la retraite des Piémontais au-dela des Alpes, 
avant les succes de la Vendé e , étaient dissi
pées. On voyait, dans ce moment, la frontiere 
du Nonl, la plus importante et la plus mena
cée, délivrée de l'ennemi, Lyon rendu a la 
république, la Vendée soumise, toute rébel
lion étouffée dans l'intérieur jusqu'a la fron
tiere d'ltalie, Ol! la place de Tonlon résistait 
encore, il est vrai, mais résistait seule. Encore 
un sucd~s aux Pyrénées, a Toulon, au Rhin, 
et la république était complétement 'Victo
ríense, et ce triple succes ne semblait pas plus 
difficile a obtenir que les autres. Sans doute, 
la tache n'était pas finie, mais elle pouvait 
l'ctre bientot, en continuant les n)(~mes efforts 
et les memes moyens : 011 n'était pas encore 
entierement rassuré, mais on ne se croyait 
plus en danger de mort prochaine. 
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CHAPITRE VI. 

Effets des ¡ois l'él'olu tionnaires; proscriptions 1t Lyon, a 
Marseillc el ;\ BOl'deaux.-PersécutiollS dirigées eontrc 
)¡'!S .fUspects. llltérirur des prisons de Paris; état des 
prisonniers a la Coneiergerie. - La reine Marie-Alltoi
nette est sl'parpe de sa famille el transférée á la Con
eiergerie; tourments {J\l'on lui fait subir. Condllite 
atroee d'Hébert. Son proces devant Ir tribunal révolu
rionnaire. ElIl' est condanmée 11 mort et exécutée. -
Détails du pro ces el du suppliee des girondins. -
Ex'écution du due d'Orléans, de Bail1y, deMmeRoland. 
- Tcrrrul' généralr. Seconde loi du maximum.-Agio. 
rage. Falsilicatio'u d'tm décret par quatre déplItés. -
~:tabli';5ernelll UIL I10UYl~alL systeme métrique et du ca
lelldrier républi"aill. - Abolition des anciens cultes; 
abjur¡ltion de Gobel, ¡',véqlle de Paris. ~~tablissement 

du culte de la Raison. 

LÉs mesures révolntionnaires déerétées ponr 
1(' salut de la Franee s'exéeutaient dans tonte 
";Ol! í'knrlne ;lVPC Jn derniere rJgw~l1r. Jma~iw 
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nées par les hommes les plus aruents, elles 
étaient violentes dans leur príncipe; exécutées 
loin des chefs qui les avaient con({ues, dans une 
région inférieure, ou les passions moins éclai
rées étaient plus brutales, elles devenaient en
core plus violentes dans l'application. On obli
geait une partie des citoyens a quitter leurs 
foyers, on enfermait les autres comme suspects, 
on faÍsait enlever les denrées et les marchan
dises pour les besoins des armées, OH impo
sait des corvées pour les transports accélérés, 
et on ne donnait en échange des objets requis 
ou des services exigés, que des assignats, 011 

une créance sur l'état, qui n'inspirait aucune 
confiance. On poursuivait rapidement la ré
partition de l'emprunt forcé, et les réparti
teurs des communes disaient allX uns ; Vous 
avez dix mille livres de rente, aux autres : 
Vous en a vez vingt; et lous, sans pouvoir ré
pliquer, étaient obligés de fournir la somme 
demandée. De grandes vexations résultaient 
de ce vaste arbitraire; mais les armées se rem
plissaient d'hommes, les vivres s'acheminaient 
en abondance vers les dépóts, et le milliard 
d'assignats qu'il fallait retirer de la circlllation, 
commel1(;;ait a etrc pen;;u. Ce n'est jamais sans 
de grandes douleurs qu'on opere si rapide
ment, et qu'on sauve un état menacé. 
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DallS tous les lieux ou le danger plus immi
nent avait exigé la présence des commissaires 
de la convention , les mesures révolutionnail'es 
étaient devenues plus rigoureuses. Pres des 
frontieres et dan s tous les départements sus
pccts deroyalismc ou de fédéralisme, ces com
missaires avaient fajt lever la population en 
masse; ils avaient mis toutes choses en réqlli
sition, frappé les riches de taxes révolution
naires, en outre de la taxe générale résultant 
de l'emprunt forcé; ils avaient accéléré l'em
prisonnemellt des suspects, et quelquefois, 
eufin, ils les avaient fait juger par des commis
sions révolutionnaires instituées par eux. La
planche, envoyé dans le département dn Cher, 
disait, le 2.9 vendémiaire, aux jacobins: "Partont 
« fai mis la terreur a l'ordre da jOllr; partont 
(1 j'ai imposé des contributions sur les riches 
« et les aristocrates. Orléans m'a fourni cin
« quante mille livres; et deux jours m'ont suffi 
« a Bourges pour une levée de dellx milliolls. 
« Ne ponvant ctre partont, mes délégués m'ont 
cc suppléé : un individu nommé Mamin, riche 
« de sept millions, et taxé par l'un d'eux a 
c( quarante mille livres, s'est plaiut a la conven
« tion, !qui a applandi a ma condnite ; et s'il eut 
( été imposé par moi-meme, jI eut payé deux 
I( millions. J'ai fait rendre, a Orléans, un comptC' 
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« public a mes délégllés; c'est an sein de la 
« société popnlaire qu'ils 1'ont rendn, et ce 
«( compte a été sanctionné par le peuple. Par
( tout j'ai fait fondre les c1oches, et réllni 
(( plusieurs paroisses. J'ai destitué tous les fé
«( déralistes, renfermé les gens slIspects, mis 
( les sans-culottes en force. Des pretres avaient 
C( toutes leurs commodités dans les maisofls de 
c( réclusion; les suns-culottes couchaient sur la 
« paille dans les prisons; les premiers m'ollt 
(( fourni des matelas ponr les dCl'l1iers. Partant 
« j'ai fait marier les prelres. Partout j'ai élec
«( trisé les CcellI'S et les esprits. J'ai organisé des 
( manufactures d'armes, visité les ateliers, I¡>s 
( hopitallx, les prisons. J'aí fait partil' pl!lsieurs 
(( bataillons de la levée en masse. J'ai passé en 
«( I'evue quantité de gardes llationales pour les 
« républicaniser, etj'ai fait guillotiner plusieurs 
(( royalistes.Enfin, j'aisuivimon mandat ill'pé
t( ratif. J'ai agi partout en chand mOlltagnal'd, 
(( en représentant révolutionnaire. Il 

Cest surtout dans les trois principales villes 
fédéralistes, Lyon, Marseille etBol'dcallx , que 
les représentants venaíeut d'impril1ler IIne pro
foude terreur. Le formidahle décret reudll 
contre Lyon portait que les rebelles et lenrs 
complices seraient militairement jugés par une 
commission, que les sans - culottes seraient 
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nourris aux dépens des aristocrates, que les 
maisons des riches seraicnt détruites, et que 
la ville changerait son nomo L'exécution de ce 
décret était confiée a Collot-d'Herbois, Maribon
Montaut et Fouché 'de Nantes. Ils s'étaient 
rendus a Commune - Affranchie, emmenant 
avec eux quarante jaeobins, pourorganiser un 
nOllveau club et propager les principes de la 
société-mere. Ronsin les avait suivis avec deux 
mille hommes de l'armée révolutionnaire, et 
ils avalent aussitot déployé leurs fllreurs. Les 
représentants donnerent le premier coup de 
marteau sur l'une des maisons destinées a etre 
démolies, et huit cents ouvriers se mirent sur
le-champ a l'ouvrage pour détruire les plus 
belles rues. Les proscriptions avaient com
meneé en, meme temps. Les Lyonnais soup
I{onnés d'avoirpris les armesétaient guillotinés 
ou fusillés au nombre de cinquante et soixante 
par jour. I.Ja terreur régnait dans eette malheu
reuse cité: les commissaires envoyés pour la 
punir, entrainés, enivrés par l'effusion du 
sang, croyant, a ehaque eri de douleur, voir 
renaitre la révolte ,écrivaient a la convention 
que les aristocrates n'étaient pas réduits en
eore, qu'ils n'attendaient qu'uneoceasion pour 
réagir, et qu'il fallait, pour n'avoir plus rien a 
craindre, déplacer orw partie de la population 

r. 2', 
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d délruire l'autre. Comme les moyens mis eH 

usage ne paraissaient pas assez rapides, Collot
d'Herbois imagina d'employer la mine pom 
détruire les édifices, la mitraille pOllr immoler 
les proscrits; et il éerivlt a la convention que 
bientot il allait se servir de moyens plus pl'ompts 
·et plus efficaces pour punir la ville rebelle. 

A Marscille, plusieurs victimes avaient déj:'t 
slIecombé. 1\lais toute la colere des représen
tants était dirigée contl'e TUIlIon, dont ils 
poursuivaient le siége. 

Dans la Gironde, les vengeanees s' exer<;aiellt 
avee la plus grande fllrcur. Isabeau et 1'all1e1l 
s'Haient placés a la Réole : la, ils s'occupaient á 
former le noyau d'une armée révolutionnaire 
pom' pénétrer oans Bordeaux, et, en attendant, 
ils tachaiellt de désorgalliser les seetions dí' 
eette ville. POUI' cela, iIs s'étaient servis d'une 
seetion qui était toute montagllarde, et qui, par
venant a effrayer les autres, avait fait fermer 
successivement le club fúdéraliste et oestituerIes 
autorités départemclltales. Alors ils étaicnt en
trés triomphalement dans Bordeaux, et avaient 
rétabli la municipalité et les autorités· monta
gnardes. Immédiatement apres, ils avaient 
rendu un arreté portant que le gouvernement 
de Borde:wx serait militaire, que tous les ha
tants seraient désarmés, qu'une commission 
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spéciale jugerait les aristocrates et les fédé· 
ralistes, et qu'on leverait immédiatement sur 
les riches une taxe extraordinaire, pour four .. 
nir aux dépenses de 1 'armée révolutionnaire. 
Cet arreté fut al1ssitot mis ~ exécution, les 
citoyens fu rent désarmés, et une fouJe de tetes 
tomberent. 

C'est a cette époqlle meme que les députés 
fugitifs, qlli s'étaient embarqués en Bretagne 
pour la Gironde, arrivaient a Bordeaux. lis al
lerent tous chercher un asile chez une parente 
de Guadet, dans les grottes de Saint-Émilion. 
On savait confusément qu'ils étaient cachés de 
ce coté, et Tallien faisait les plus grands ef
forts pOllr les découvrir. Il n'y avait pas réussi 
encore, mais il parvint malheureusement a 
sai5ir Biroteau, ven u de LyOIl pour s'embar
quer a Bordeaux. Ce deruier était hors Ja loi. 
Tallien fit allssitot constater l'identité et con· 
sorrimer l'exécutíon. Duchatel fut aussi décou· 
vert; mais eomme il n'était pas hors la loi, il 
fut transféré a París ponr etre jugé par le b'i
bunal révolutiollnaire. On luí adjoigllit les trois 
jeunes amis Riouffe, Giray.Dupré et Marchen· 
na, qui s'étaient, comme on 1'a vn, attachés a 
la fortnne deos girondins. 

Ainsi , toutes les grandes villes de France su. 
bissaicnt les vengeances de la Montagne. Maís 

:J.4· 
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París, tout pleill des plus illustres vlctuues, 
allait devenir le théatre de bien plus grandes 
cruautés. 

Tandis qu'on préparait le proces de Marie
Antoinette, des girondins, du duc d'Orléans, 
de Bailly, d'une foule de généraux et de mi
nistres, on remplissait les prisons de suspects. 
La commune de París s' étaít arrogé, avons
HOUS dit, une espece d'autorité législative sur 
tous les objets de police , de subsistance, de 
commerce, de culte, et, achaque décret, elle 
reudait un arreté explicatif pour étendre 011 

limiter les volontés de la convention. Sur le 
réquisitoire de Challmetle, elle avait singulie
rement étendu la définition des suspects, don
née par la loi du 17 septembre. Chaumett(' 
avait, dans une instruction municipale, énu
méré les caracteres auxqueIs il rallait les ,'econ
naitre. eette instruclion , adressée aux sections 
de Paris, et bientot a toutes celles de la répu
blique, était con({ue en ces termes: 

« Doivent etre considérés comme suspects : 
« 1 o ceux qui, dans les assemblées du peuple, 
« arl'etent son énel'gie par des discoUl's astu
« cieux, des cris turbulents et des menaces; 
« 2° ceux qui, plus prudents, parlent mysté
« rieusement des malheurs de la république, 
« s'apitoieut sur le sort du peuple, et sont 
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« toujours prets a répandre de mauvaises nou
(( velles avec une douleur affectée; 3° ceux qui 
«( out changé ele conduite et de langage selon 
(e les événements; qui, muets sur les crimes 
« des royalistes et nes fédéralistes , déclament 
ee avec emphase contre les fautes légeres des 
" patriotes, et affectent, pOllr paraitre répu
« blicains, uue austérité, une sévérité étu
(( diées, et qui cedent aussitót qn'il s'agit d'un 
fe modéré ou d'un aristocrate; 4° ceux qui plai
« gnent les fermiers, les marchands avides, 
« contre lesquels la loi est obligée de prendre 
«( des mesures; 5° ceux qui, ayant toujours les 
(( mots de libe1'té, république et patrie sur les 
« levres, fréq\lentent les ei-elevant nobles, les 
( prctres, les contre-révolutionnaires, les aris
( tocrates, les feuillants, les modérés, et s'in
" téressent a leur sort; 6° ceux quí n'ont pris 
(e aucnne part active dans tout ce qui intéresse 
«( la révolution, et qui, pour s' en disculper, font 
« valoir le paiement de leurs contributions, 
(e leurs dons patriotiqlles, lellrs services dans 
« la garde nationale par remplacement ou au
« tremeut; 7° cenx qui 011t re~u avec indiffé
(r rence la constitlltion républicaine, et ont fait 
« part de fausses crain tes sur son établissement 
«( et sa durée; 8° ceux qui, n'ayant rien fait 
f( contre fa liberté, n'ont 3ussi rien fait PO!u' 
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« elle; 9° ceux qui ne fréquentent pas leurs 
(( sections, et donnent pour excuse qu'ils ne 
« savent pas parler, ou que leurs affaires les en 
(( empechent; 100 ceux qui parlent avec mé
c( pris des autorités constituées, des signes de 
«( la loi, des sociétés poplllaires , des défenseurs 
e( de la liberté; 11

0 ceux qui ont sigilé des péti
« tions contre-révolutionnaires, ou fréquenté 
«( des sociétés et clubs anticiviques; 12· ceux 
( qui sont reconnus pour avoir été de mauvaise 
~( foi, partisans de Lafayette, et cellX qui ont 
( marché au pas de eharge au Champ-de-Mars. )) 

A vec une telle <1éfillitioll, le nombre des sus
pects devait etre iIlimité , et bientot il s'éleva , 
daus les prisons de París, de quelques cents a 
trois mille. D'abord on les avait placés a la 
Mairie, a la Force, á la Conciergerie, a l' AL
baye, a Sainte-Pélagie, aux Madelonettes, dans 
toutes les prisons ordinaires de l'état; mais ces 
vastes dépots devenant insuffisants, on songea 
a établir de nouvelles maisolls d'arrt~t, spécia
lement consacrées aux détenus politiques. Les 
frais de garde hant a la charge des prisonniers, 
on loua des maisons a leul's dépens. On en 
choisit une dalls la rue d'Enfer, qui fnt connue 
sous le Hom de maison de POl't Libre, une autre 
dalls la rue de Sevrf's, appelée maison Lazare. 
Le collége Duplessis df'viut un lieu de déteu-
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tion; entin le palais du Luxembourg, d'abord 
destiné a recevoir les villgt-deux girondins, fut 
rempli d'un granel nombre de prisonniers, el 

renferma pele- mele tOllt ce qui restait de la 
brillante société du faubourg Saint-Germain. 
Ces arrestations subites ayant arnené un encom
bremenl dans les prisons, les détenus furent 
d'abord mal logés. Confondus avec les mal
t~titeurs et jetés sur la paille, les prerniers mo
ments de leur détention furent crueIs. Bientot, 
cependant, le temps ameIla l'ordre et les adou
cissemellts. Les comrnunications avec le dehor;' 
leur étallt permises, iIs curent la consolation 
d' embrasser leurs proches, et la faculté de se 
procurer de l'argellt. Alors ils louerent des lits 
ou s'ell firent apporter; ils ne coucherent plus 
sur la pailIe, el furent séparés des malfaí teurs. 
On leur accorda meme tOlltes les commodités 
qui pouvaient rendr'e leur sort plus supporta
ble: cal' le Jécrd permettait de transporter 
dans les ruaisons d'arret tous les objets dont 
les dÚeuus allraient besoin. Ceux qui habi
taient les maisoIls nouvellement établies furellt 
encore mieux traítés. A Port - Libre, dalls la 
maison Lazare, au LuxernbouJ'g, ou se troll
vaient de riches prisonniers, on vit régner la 
pl'Opreté el l'abondance. Les tables étaient dé
]ic~tcf\lent sel'vies, lllOypnnant les droits d'en-
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trée que prélevaient les geóliers. Cependant 
I'affluence des visiteurs étan t devenue trop 
considérable, et les communications avec le 
dehors paraissant une trop gramle faveur, 
eette cOllso)ation fut interdite, et les détenus 
ne purent plus communiquer avec personlle 
que par écrit, et seulement pomo se procurer 
les objets dont ils avaient besoin. Des cet 
iustan!, la société parut devenir plus intime 
entre'ces malheureux, condamnés a exister ex
clusivement ensemble. Chacull se rapprocha 
suivant ses gouts, et de petites sociétés se for
merent. Des réglements furent etablis; on se 
partagea les soins domestiques, et chacun en 
eut la charge a son tour. Une souscription fut 
ouverte pour les Erais de logement et de noul'
riture, et les riches contribuerent aiusi pomo 
les pauvres. 

Apres avoir vaqué aux soins de leur ménage, 
les différentes chambrées se réunissaient dan;; 
des salles communes. Autour d'une table, d'lIu 
poele, d'uue chemi.née, se formaient des grou
pes. On se livrait au travail, a la lecture, a la 
conversation. Des poetes, jetés dans les fers 
avec tont ce qui avait excité la défiance par 
une supériorité quelcouque, lisaiellt des verso 
Des musiciens donnaient des COllcerts, et OH 

entendait chaque jOUI" de l'exceIlente musique 
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dans ces lieux de proscription. Bientcit le luxe 
accompagna les plaisirs. Les femmes se pare
rent, des liaisons d'amitié et d'amour s'établi
rent, et on vit se reprocluire, jusqu'it la veille 
de l'échafaud, toutes les scenes ordinaires de 
la société. Singulier exemple du caractere fran
(!ais, de son insouciance, de sa galté, de son 
aptitude au plaisir dans toutes les· situations 
de la vie! 

Des verseharmants. des aventures romanes
que s , des actes de bienfaisance, une confusion 
singuliere de rangs, de forturte et d'opinion, 
signalerent ces trois premiers mois de la déten
tion des suspects. Une sorte d' égalité volontaire 
réalisa dans ces lieux ectte égalité ehimérique 
que des sectaires opini::ttres voulaient faire ré
gner partout, et qu'ils ne réussirent a établir 
que dans les prisons. Il est vrai que l'orgueil 
de quelques prisonniers résista a cette égalité 
du malheur. Tandís qu'on voyait des hommes, 
fort inégaux d'ailleurs en fortune, en édllca
LioIl, vivre tres-bien entre eux, et se réjouir. 
ave e un admirable désintéressement, des victoi
res de eette république qui les persécutait, queL 
ques ei-devant nobles et leul's femmes, trollvés 
par hasard dans les hotels déserts du faubourg 
Saint-Germain, vivaient a part, s'appelaient 
cllcore des Iloms proscrits de comte ct de mar· 
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quis, et laissaient voir leur dépit quand 011 

venait dire que les Autrichiens avaient fui á 
Watignies, ou que les Prussiens n'avaient pu 
franchir les Vosges. Cependant ]a douleur ra
mene tous les creurs a la nature et a l'humanité : 
bientOt, lorsque Fouquier-Tinville, frappallt 
chaque jour a ]a porte de ces demeures déso
lées, demanda san s cesse de nOllvellcs tetes; 
quand les amis, les parents, furent chaque 
jour séparés par la mort, ceux qui restaient 
gémirent, se consolerent ensemble, et n'enrent 
plus qu'un meme sentimcllt an mílien (les 
memes malheurs. 

Cependant les prisons n'offraíent pas toutes 
les memes scenes. La Conciergerie, tenant au 
Palais de Justice, et renfermant, a cause de 
cctte proxÍmité , les prisonniers destinés au tri
hunal révolutionnaire , présent:lit le rJolllou
reux spectacle de quclqucs cents malheureux 
n'ayant jamais plus de troís ou qnatre jotll's á 
vivre. On les y transférait ]a vt'ille de Icm 
jugement, et ils n'y passaient que le comt in
tervalle qui séparaít ]eur .illgemcnt de lem' 
exécntion. La, se trouvaient les girondins qU'OIl 
avait tirés du Luxembonrg, leur premiere pri
son; madame Roland, qui, arres avoir fait 
évader son mal'i, s'était laissé enfermer sans 
songer a fuir ~ les jeuíH's R iouffe , Girc,v-1)1/ pré~ 
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Bois - Guíon, attachés a la cause des députés 
proscríts, et traduits de Bordeaux a Paris pour 
y etre jugés eonjointement ave e eux; Bailly, 
qu'on avait arreté a MeluIl; l'ex-ministre des 
finanees Claviere, qui n'avait pas réussi a s'en. 
fu ir eomme Lebrun; le due d'Orléans, transferé 
des prisons de Marseille dan s ceHes de Paris; 
les généraux Houchard, Brunet, tous réservés 
au meme sort; et enfin l'infortunée Marie-An
toinette, qui était destinée a devaneer a l'écha
faud ces iIlustres vietimes. La. OH ne songeait 
pas meme a se proeurer les commodités qui 
adollcissaient le sort des détenlls dans les autres 
prisons. 00 habitait de sombres et tristes ré
duits, oú oe pénétraient ni la lumiere, ni les 
consolations, ni les plaisirs. A peine les prison
niers jouissaient-ils du privilége d't~tre eouehés 
sur des lits, au lieu de l'etre sur la paille. Ne 
pouvant se distraire du speetacle de la mort 
eomme les simples suspeets, qui espéraient 
n'etre que détenus jusqu'a la paix, ils t3.
chaient de s'en amuser, et faisaient du tribu
nal révolutionnaire et de la guillotine les plus 
étranges parodies. Les girondins, dans leur 
prison, improvisaient et jouaient des drames 
singuliers et terribles, dont leur destinée et la 
révolution étaient le sujeto C'est a minllÍt, lors
que tOIlS les ge61iers reposaient, qu'ils eom-
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llleu<{aient ces divertissements lugubres. Voió 
l'uu de ceux qu'ils avaient imaginés. Assis cha
CIII1 sur un lit, ils figuraient et les jnges et les 
jlll'és du tribunal révolutionnaire, et Fouquiel'
Tinville lui-meme. Denx d'entre eux, placés 
vis-a-vjs, représentaient l'acclIsé avec son dé
fensenr. Suivant l'nsage du sanglant tribunal, 
J'accusé était toujours conclamné. Étenduaus
sitot sur une planche de lit que I'on renver
sait, il snbissait le simuIacre du supplice jus
que clan s ses moindres détails. Apres beaucoup 
d'exécutions, l'accusateur devenait accllsé, et 
sllccombait a son tour. Revenant alurs couvert 
d'un drap de lit, iI peignait les tortures qu'il 
endurait aux enfers, prophétisait leur destinée 
a tous ces juges iniques, et, s'emparant d'eux 
avec des cris lamentables, jI les entrainait dans 
1 es ablmes ...... (( e' est ainsi, di t Riouffe, que 
nous badinions dans le sein de la mort, et que 
dans nos jeux prophétiques nons disions la 
vérité au milieu des espions et des bourreaux. » 

nepuis la mort de ensrine, 011 c()mmen~ait a 
s'habituer a ces proces politiqucs, ou de sim
ples torts d'opinion étaient transformés en 
crimes dignes de mort. On s'accoutumait, par 
une sanglante pratique, a chasser toos les 
scrupnles, et a regarder enmme natnrel d' en
\'oyer' a I'échafalld tout membre d'\l1\ I'arti 
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contmire. Les eordeliers et les jaeobins avaíent 
f~tit déerétel' la mise en j ugement de la reine, 
des girondins, de plusieurs généraux et du due 
d'Orléans. Ils exigeaient impérieusement qu'on 
leur tint paroJe, el c'est surtout par la reine 
qu'ils vOl/Jaient COmll1e~leer eette longue suite 
d'immo/atioos. n semble qu'une femme aurait 
du désarmer les fureurs politiques; mais OIl 

portait plus de hai.ne encore a Marie-Antoi
nette qu'a Louis XVI. G'est a elle qu'on re
prochait les trahisons de la cour, les dilapida
tions du trésor, et SUl'tout la gllcrre aeharnée 
de l'Autriche. Louis XVI, disaít-on , avait tont 
laissé faire; mais Marie-Antoiuette avait tout 
fait, et e'est sur elle qu'il fallait tout punir. 

Déja on a vu qneHes réformes avaient été 
faites au Temple. Marie-Antoinette avait été sé
parée de 5a sreur, de sa filie el de son fils, en 
vertn du décret qui ordonnait le jugement ou 
la déportation des derniers membres de la fa
mille des Bourbons. On l'avait tl'ansférée a la 
Conciergerie; et la, sen le , dans une prison 
étroite, elle était réduite au plus strict néces
saire comme tous les autres prisonniers. L'im
prudence d'un ami dévoué relldit sa situation 
encore plus pénible. Un membre de la mUlli
cipalité, Michonnis, auquel elle inspirait un 
vif inténh, voulut illtroduire anpres d'elle un 
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indiviclu qui voulait, disait-il, la voir par cu
riosité. Cet individu était un émigré courageux, 
mais irnprudent, qui lui jeta un ceillet renfer
mant ces mots écrits sur un papier tres-fin: Pos 
amis sont p,.éts. Espérance fausse, et aussi dan
gereuse pour ceHe qui la recevait que pour 
celui qui la donnait! Michonnis et l'émigré 
furent découverts et arretés sur-Ie-champ; la 
surveillance exercée a l' égard de l'infortunée 
prisonniere devint des ce jour encore plus ri
goureuse. Des gendarmes devaient etre sans 
cesse de ga"de a la porte de sa prison, et il 
Ieur était expressément défendu de répondre 
a aucune de ses paroles. 

Le misérable Hébert, substitut de Chau
meHe, et rédacteur de la dégoutante feuille dn 
Pere Duchéne, l'écrivain du partí dont Víncent, 
Uonsin, Varlet, Leclerc, étaient chefs, Hébert 
s'était particulierement attaché a tourmenter 
les restes infortunés de la famille détronée. JI 
prétendait que la farrúIle du tyran ne devait 
pas mieux etre traitée qu'une famille sans-cu
lotte; et il avait fait remire un arreté qui sup
primait l'espece de luxe avec lequel on avait 
nonrri jusque-Ia les prisonniers <In Temple. 
On illterdisait aux détenues la volaille et la 
patisserie; OH les réduisait a une seule espece 
d'aliment a déjeuner; a un potage, it un bouilli 
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el un pIat quelcouque a dlner; it deux plats a 
souper, et une demi-bouteille de vin par tete. 
La bougie était remplacée par la chandelle, 
J'argenterie par l'étain, et la porcelaine par la 
faience. Lcs porteurs d'eau ou de bois pou
vaicllt seuls entrer dans ieur chambre, accom
pagllés de deux commissaires. Les alimenLs ne 
Icur parvellaient qu'au moyen d'un tour. Le 
nombreux domestique était réduit a un cui
sinier, un aide, deux servants, et une femme 
de charge pour le linge. 

Immédiatement apres cet arreté, Hébert s'é
tait rendu au Temple, et avait inhumainement 
arraché aux deux infortunées prisonnieres jus
qu'it de petits meubles, auxqueIs elles tenaienl 
beaucoup. Quatre-vingts louís que madame Éli
sabeth avait en réserve, el qu'elle avait rec;us de 
rnadame de Lam baIle, lui furellt enlevés. N nI 
n' est plus dangereux, plus cruel que l'homme 
sans lumieres et sans éducation, revetu d'une 
autorité récellte. S'il a, surtout, une ame vile; 
si, comme Héhert, qui distrihuait des contre
marques a la porte d'un théatre, et volait sur 
les recettes, iI est sans moralité naturelle, et 
s'iI al'rive tout-a-coup de la fange de sa con
ditioll au pouvoir, il se montrera aussi has 
qu'atroce. Tel fut Hébert dans sa conduite au 
Temple. 1\ 1If' se bOI'Jla pas aux vexatious que 
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nous venons de rappol'ter; luí et quelques all
tres imaginerent de séparer le jeune priuce de 
sa tan te et de sa sreur. Un cordonnier, nommé 
Simon, et sa femme, furent les instituteurs 
auxquels on crut devoir le confier pour luí 
donner l'éducation des sans-culottes. Simon et 
sa femme s'enfermerent au Temple, et deve
nant prisonniers avec le malheureux enfant, 
se chargerent de le soigner a leur maniere. 
Leur nourriture était meilleure que celle des 
príncesses, et ils partageaient la table des com
missaires mllnícipaux qui étaient de garde. 
Simon pOtlvait, accompagné de deux commis
saíres, descendre dans la COUI' dll Temple avec 
le jeune prince, afio de luí procurer un pen 
d'exercice. 

Hébert conc;ut la pensée infame d'arracbcr a 
cet eufant des révélations contre sa malheu
reuse mere. Soit que ce misérable pretat a l'en
fant de fausses révélations, soit qu'il eut abusé 
de son age et de son état pour lui arracher 
tout ce qu'i1 youJait, il proYoqua une déposi
tion révoltante; et comme I'age du jeune prince 
ne permettait pas de le conduire an tribunal, 
Hébert vint y rapporter a sa place les infamies 
que lui-meme avait dictées on supposées. 

Ce fut le 14 octobre que Marie-Antoinette 
parut rtevant ses juges. Tralnée au sanglallt fri-
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bunal par l'inexorable vengeance révolution
naire, elle n'y paraissait avec auculle chance 
d'acquíttement, car ce n'était pas pour l'y faire 
absoudre que les jacobins l'y avaient appelée. 
Cependant il fallait énoncer des griefs. Fon
quier recueillit les bruits répandus dans le peu. 
pie, depuis l'arrivée de la princesse en Franee; 
et, dans I'acte d'aecusation, il luí reprocha 
d'avoÍr dilapidé le trésor, d'abord pour ses plai
sirs, puis pour faire passer des fonds a l' em pe
reur son frere. 11 insista sur les seenes des 5 
et 6 oetobre, et sur le repas des gardes-du
corps, Jwétemlallt qll'elle avait tramé a eette' 
époque un complot qui obligea le peuple a se 
transporter a Versailles pour le déjouer. lllui 
imputa ensuite de s'etre emparée de son épOIlX, 
de s'etre melée du ehoix des ministres, d'avoir 
eonduit elIe-meme les illtrigues avec les dépn
tés gagnés a la cour, t!'avoir préparé le voyage 
a Varennes, d'avoir amené la guerre, et livré 
aux généraux ennemis tous IIOS plans de cam
pagne. Il l'accusa d'avoir préparé une nouvelle 
conspiration au 10 aout, d'avoÍr faÍt tirer ce 
jour-Ia sur le peu pie, et engagé son époux a 
se défendre en le taxant de lacheté; enn.n de 
n'avoir cessé de machiner e"t de correspondre 
au dehors depuis sa captivité au Temple, et 
d'y avoir traité son jeune fils en roi. On voit 

v. 2~ 
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eoroment tout est travestí et tourné a erime au 
jour terrible ou les vengeanees des peuples 
long-temps différées éclatent enfin, et frappent 
cenx de Ieurs prinees qui ne les ont pas rné
ritées. On voit eornment ]a prodigalité, l'arnour 
des plaisirs, si naturels ehez une jeune prin
eesse, eomment son attaehement a son pays, 
son influenee sur son époux, ses regrets, plus 
indiserets toujours chez une femme que chez 
un homme, son courage meme plus hardi, se 
peignaient dans ees imaginations irritées on 
méchantes. 

II fallait des témoins: on appela Lecointre • 
député de Versailles, qui avait vu les 5 et 6 
octobre; Hébert, qui avait visité souvent le 
Temple; divers employés des ministeres, et 
plusieurs domestiques de l'ancienne cour. On 
tira de leurs prisons, pour les faire compa
raitre, l'amiral d'Estaing, ancÍen cummandant 
de la garde nationale de Versailles, l'ex-pro
cureur de la commune Manuel,Latour-du-Pin, 
ministre de la guerre en 1 7H~), le vénérab]e 
Bailly, qui, disait-oll, avait été, avec Lafayette, 
complice du voyage a Varennes, eufin Valazé, 
l'un des girondins destinés a l'échafaud. 

Aucun faít précis ne fut articulé. Les uns 
avaient vu la reine joyeuse lorsque les gardes
du.eorps lni témoignaient ]eur dévonement; les 
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aut¡'es l'avaiellt vue triste et courroucée lors
qu'on la conduisait a París, ou lorsqu'on la 
ramenait de Varennes; ceux-ci avaient assisté 
a des fetes splendides qui devaient couter des 
sommes énormes; ceux-Ia avaient entendll dire 
dan s les bureaux ministériels que la reine s' op
posait a la sanction des décrets. Une ancienne 
fcmme de servÍce a la cour avait, en 1788, OHl 

dire au duc de Coigny que l'empel'enr avait 
déja rec;u deux cents millions de la France pour 
faire la guerre aux Turcs. 

Lecynique Hébert, amené devant I'infortunée 
reine, osa enfin apporter les aecusations arra
chées au jeune princc. Il dit que Charles Capet 
avait racouté a Simon le voyage a Varennes,et 
désigné Lafayette et Bailly eomme en étant les 
eoopérateurs. Puis il ajouta que cet enfant avait 
des vices funestes et hien p¡'ématurés pour son 
age; que Simon, l'ayant surpris et rayant Ín
terrogé, avait appris qu'il tenait de sa mere les 
vices auxql1els il se livrait. Hébert ajouta que 
Marie-Antoinette vOlllait sans donte, en afIai
blissant de bonne hem'e la constitution phy
sique de son fils, s'assurer le moyen de le do· 
miner, s'il remontait sur le trtme. 

Les bruits échappés ({'une cour méchante, 
pendant vingt anuées, avaient donné au pellple 
l'opihion la plus défavorable des mreurs de la 

'J. 5. 
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reine. Cependant cet auclitoire tout jacobin fut 
révolté des accllsations d'Hébert. CeIui-ci n'('n 
persista pas moins a les soutellir. Cette mere 
illfortunée ne répondait pas; pressée de nOll

veau de s'expliquer, elle dit avec une émotion 
extraordinaire : « Je croyaís que la nature me 
clispenserait de répondre a une teIle impnta
lion; mais j'en appelle an erenr de toutes les 
meres icj présentes.)l Cette réponse si noble 
et si simple remua tons les assistants. Cepen
dant tout ne fut pas aussi amer pour Marie
Antoinette dans les dépositioIls des témoins. Le 
brave d'Estaing, dont elle avait été l'ennemie, 
refusa de ríen dire a sa charge, et ne parla que 
du courage qu' elle montra les 5 et 6 octobre, 
de la noble résollltíon qu'elle exprima de mOIl
rir aupres de son époux pIutót que de fuir. 
Manuel, malgré ses hostilités avec la cour peu
dant la Iégislative, déclara ne pouvoir rien dire 
contre I'accusée. Qlland le vénérable Bailly fut 
amené, Bailly qui alltrefois avait si SOll ven t 
prédit a la conr les maux qn'entraineraiellt ses 
imprudences, il panJt dOllloureusement affecté; 
et comme OH lui demandait s'il cOllnaissait la 
femme Capet:- ~ Oui, dit-iI en s'inclinant avec 
respect, oui, j'ai COJlnn madame.ll 11 déclm'a ne 
rien sa voir, et soutint que les déclarations ar
raché es au jeulle prince, relativement au voyage 
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;. V;¡reunes, étaient fausses. En récornpellsede 
sa déposition, il rec;nt des reproches outra
geants, et put juger du sort qui lui était bien
tot réservé. II n'y eut dans l'instruction que 
deux faits graves, attestés par Latour-du-Pin 
et Valazé, qui ne déposerent que parce qu'ils 
lJe pml'vaient pas s'en dispenser. Latour-du-Pin 
avoua que Marie-Antoinette lui avait demandé 
Iln état exact des armées pendant qu'il était 
ministre de la guerreo Valazé, toujours froid , 
lIlais respectueux pour le malheur, ne voulut 
ríen dil'eo a la charge de J'accusée; cependant 
¡lile put s'ernpecher de déclarer que, membre 
de la commission des vingt-quatre, et chargé 
avee ses collt~glles de vérifier les papiers trou
vés chez Septeuil, trésoriel' de la liste civil e , il 
avait Vtl des bons pour cliverses sommes, sigru'>s 
Antoinetle, ce qui était fort naturel; rnajs il 
ajouta qu'il avait vu une leure OIl le ministre 
priait le roí de transmettre a la reine la copie 
du plan de campagne qu'il avait entl'e ses 
mains. Ces deux faits, la demande de l'état des 
armées et la communication du plan de cam .... 
pagne, furent interprétés sur-le-champ d'une 
maniere fllueste, et 011 en conclut que c'était 
pour les envoyer a l' ennemi; car on ne Sllp

posait pas qu'une jeune princesse s'occupat , 
seulement par gout, d'aclministration et de 
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plans militaires. Apres ces dépositíons, 011 eu 
recueillit plusieurs autres sur les dépenses de 
la cour, sur l'influence de la reine dans les 
affaires, sur la scene du JO aout, sur ce qui se 
passait au Temple; elles bl'uits les plus vagues, 
les circonstances les plus insignjfiantes, furent 
accueiUis eomme des prellves. 

Marie-Antoinette répéta souvent, avec pré. 
sence d' esprit et avec force, qu'il n'y avait au
cun fait précis contre elle; que d'ailleurs, épouse 
de Louis X VI, cHe ne répondait d'aucun des 
aetes uu regne. Fouquier néanmoins la déclara 
suffisamment convaincue. Chauveau - Lagarde 
fit d'illutiles efforts pour la défendre; et cette 
reine infortunée fut condamnée a partager le 
supplice de son époux. 

Ramenée a la Conciergerie, elle y passa avec 
Hssez de calm~ la nuit qui précéda son exécu
tíon; et le lendemain, 16 octobre, au rnatin,elle 
fut transportée, au milieu d'une populace nOI11-
breuse, sur]a place fatale ou, díx moís aupa· 
ravant, avait snccombé Louis XVI. ELle écoutait 
avec calme les exhortations de l'ecclésíastique 
qui l'accompagnait, et promenaít un regard in
dífférent sur ce peuple qui tant de fois avait 
applaudi asa heauté et a sa grace, et qui an
jourd'hui applaudissait a son supplice avec le 
meme empressement. Arrivée au pied de l'é· 
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chafaud, elle aper<;ut les Tuileries, et parllt 
émue; mais elle se h:ha de monter l'échelle fa
tale, et s'abandonna avec courage aux bour
reaux. L'infame exécuteur montra la tete au 
pellple, eomme il faisait toujours quand il avait 
immolé une victirne iIlustre. 

Les jacobinsfurent eomblés de joie.-«Qu'oll 
porte eette nouvelle a l'Autriehe, dirent-ils; 
les Romains vendaient le terrain occllpé par 
Annibal; nOlls faisons tomber les tetes les plus 
cheres aux souverains qui ont envahi ÍJOtre ter· 
ritoire. » 

Mais ce n'était la que le commen~ement des 
vengeances. Immédiatement apres le jugement 
de Marie-Antoinette, iI fallut procéder a celui 
des girondins enfermés a ]a Coneiergerie. 

Avallt la revolte du Midi, on ne pouvait leur 
reprocher que des opinions. On disait bien, a 
la vérité, qll'ils étaicnt complices de Dllmou
riez, de la Veudée, de d'Orléans; mais ceHe 
complicilé, faciJe a imputer a la tribllue, était 
impossibJe a prouver, meme devant un tribu
nal révolutionnaire. Depuis le jour, au con
traire, ou ils leverent l' étendard ele la guerre 
civil e , et ou I'on eut eontre eux des faits po
sitifs, il devint facile de les condamner. A la 
vérité, les députés détenus n'étaient pas ceux. 
qui avaient provoqué l'insurrection Ju Calva· 
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dos et du Midi , mais c'étaient les mcmbrcs du 
memc parti, les sontíens de la memc cause; ou 
avait la convictíon intime qu'iIs avaient cor
l'espondu les uns avec les autres; et quoique 
les lettres iuterceptées ne prouvassent pas suf
flsamment la complicité, elles suffisaiellt a un 
tribunal qui, par son institu tíon, devait se con
tenter de la vraisemblanee. Toute la modéra
tion des girondins fut done transformée en une 
vaste conspiration, dont la guerre civile avait 
été le dénoument. Leur lenteur, sous la lé
gislati ve, a s'illsurger cOlltre le treme, leur op
positioll a.u proJet du 10 aoút, leur lutte avec 
la commune depuis le 10 aoutjusqu'au 20 sep
tembre, leurs énergiques protcstations contre 
les massacres, leu(' pitié pour Louis XVI, leur 
résistance au sJsteme inquisiteur qui dégoutait 
les généraux, leur oppositioll au tribuual ex
traordinaire, au maximum, a I'emprunt fó'rcé, 
a tous les moyens révolutionnaires; enfin leurs 
efforts pour créer tlue autorité répl'essive en 
instituaut la commission des douze, leur dé
sespoir apres ¡cut' défaite A Paris, désespoir qui 
les fit recouril' aux. provillces, tont cela fut tra
vesti eH IIne conspíration dans laquelle tOllt 

étaít illséparable. Dans ce systcme d'accusation. 
les opillions proférées a la tribune n'étaient 
(lue les symptómes, les préparatif5 de la gllerre 
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civile qui éclata bientot; et C¡Uicollque avait 
parlé dans la législative el la convention, cornme 
les cléputés réullis a Caen, a Bordeaux, a l.YOIl, 
a Marseille, était coupabJe comme eux. Quoi
qu'on n'eut aucune preuve directe du concert, 
on en trouvait dans lenr communauté d'opi
Jlion, dans l'amitié qui avait uni la plupart 
d'entre eux, dans lellrs réunions habitllelles 
chez Roland et chez Valazé. 

Les girondins, a11 contraire, ne croyaient 
pas pouvoir etre condamnés, si on ~ollsentajt 
a discuter avec eux. Lellrs opinions, disaient
jls, avaient été libres; ils avaient pu différer 
d'avis avec les mOIltagnards sur le choix des 
moyens révolutionnaires, sans etre coupables : 
leurs opinions ne prouvaient ni ambition per
sonnelle, ni complot prémédité. Elles attes
taiellt au coutraire que sur une fouJe de points 
ils n'avaient pas été d'accord entre eux. Enfin 
leur complicité avec les députés révoltés n'é
taít que supposée, et leurs lettres, leur amitié, 
leur habitude de siéger sur les rnemes banes, 
ne suffisaicnt nullernent pour la démolltrer. « Si 
on nons laisse parler, disaicnt les girondins, 
nous sornmes sauvés. »Funeste irlée, qni, sans 
aSSllrer leur salut, leur fit perdre une parlie de 
cette dignité. seul dédornmagement d'une mort 
injuste ~ 
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Si les partis avaient plus de franchise, ils se
raient du moins bien plus nobles. Le parti vain
queur aurait pu dire au parti vaincu; « Vousavez 
poussé l'attachement a votre sysleme de modé
ration? jusqu'a nous f..'lire la guerre, jusqll'a 
meltre la république a deux doigts de sa perte, 
par une diversion désastreuse; vous etes vain
cus, il faut mourir. »)De leur coté, les girondins 
avaient un heau discours a· tenir a leurs vain
queurs. lis pouvaient leurrépondre : «(Nons vous 
regardons comme des scélérats qui boulever
sez la république, qui la déshonorez en pré
tendant la défendre, et 1l0US avons voulu vous 
combattre et vous détruire. Oui, nous sommes 
tons également coupables, HOUS sommes tous 
complices de Buzot, de Barbaroux, de Pétion, 
de Guadet; ce sont de grands et vertueux cí
toyens, dont nous proclamons les vertus a 
votre face. Tandís qu'ils sont allés venger la 
république, nous sommes restés ici pour la 
glorifier en présence des bourreaux. Vous etes 
vainqlleurs, donnez-nous la mort.)) 

Mais l'esprit de l'homme n'est pas fait de 
telle sor te, qu'il cherche ainsi a tout simplifiel' 
par de la franchise. Le partí vainqueur veut 
convaincre, et il ment; un reste d'espoir en
gage le partí vaincll a se défendl'e, et il ment; 
el }'on voit, dans les discordes civiles,ces bOIl-
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teux proees, ou le plus fort écoute pour ne 
pas croire, ou le plus faible parle pour ne pas 
persuader, et demande la vie sans l'obtenir. 
C'est apres l'arret prononeé, e'est apres que 
tont espoir est perdll, que la dignité humaine 
se retrouve, et e'est a la vuc du fer qu'on h 
voit reparaltre tout entiere. 

Les girondins résoluI'ent done de se défen
dre, et il leuI' faIlut pouI' cela employer les 
concessions, les rétieenees. On voulut leur 
pI'ouver leurs crimes, et on envoya, ponl' les, 
convaillcre, a11 tribunal I'É'volutionnaire tous 
leurs enllemis, Pache, Hébert, ChaumeUe ,. 
Chabot, et antres, 011 aussi faux, ou aussi vils. 
L'affluence était considérable, cal' c'était un, 
spectacle encore nouveau que celni de tant de
républicains condarnnés pOLlr la cause de ]a 
république. I~es aceusés étaient au nombre de 
vingt-ull, tous a la fleur de l'age, uans la force' 
dn talent, quelques-uns rneme dalls tout l'éclat 
de la jellnesse et de la beauté. La seule décla-· 
ration de leurs noms et de leur age avait de 
quoi toucher. 

Brissot, Gardien el Lasource, avaient trente
neuf ans; Vergniand, Gensonné et Lehardy, 
trente-einq; Mainvielle et Ducos, vingt-huit; 
Boyer-Fonfrhle et Duchaste), vingt-sept; Du
perret, quarante-six; Carra, cinquante; Yalazé 
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et Lacase, q Ilarante-deux; DlIprat, treute-ll"Ois; 
Sillery, ci nquante - sept; Fauchet, quarante
neuE; Lester'pt-Beallvais, quarante-trois; Boi
leau, quarallte-ull; Antiboul, quarante; Vigée, 
tren te-six. 

Gensonné était calme et fmid; Valazé indi
gné et méprisant; Vergniaud était plus ému 
que de coutume; le jeune Ducos était gai; et 
Fonfrcde, qu'on avait épargné dan s la journée 
dn 2. juin, parce qu'il n'avait pas voté pour les 
arrestatiolls de la commission des douze, el 
qui, par ses instances réitérées en faveUl' de 
ses amis, a vait mérité depuis de partager Icur 
sort, Fonfrede semblait, ponr une si belle cause, 
abandonner avec facilité, et sa grande fortune, 
et sa jenne épouse, et sa vie. 

Amar avait rédigé, au Ilom du comité de Sfl

reté générale, l'acte d'accusation. Pache fut le 
premier témoin entendu a l'appni. Cauteleux et 
prudent, eomme iI l'était loujours, iI dit gu'il 
avait aper(,;u depuis long-temps une faction con
traire a la révolntíon, mais iI n'artieula aucun 
faÍt prouvant un complot prémédité. n dit seu
lement que, lorsque la convention était me
nacée par Dumouriez, il se rendit an comité 
des finan ces pour obteoir des fonds et appro
visioIlllel' París, et que le comité les refusa; il 
ajonta qu'il avait été maltraité dans le comité 
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ele sú,'eté générale, et que Guadet I'avait me
nucé de demancler l'arrestation des autorités 
municipales, Chaumette raconta toutes les Int
tes Je la commune avec le coté droit, telles 
qu'on les avait apprises par les journaux; il n'a
jouta qu'nn seul fait particulier, c'est que Bris
sot avail fait nommer Santonax commissaire 
aux colon¡es, el que Brissot était par con sé
(l"ent I'antenr de tous les mallX dn NOllveau
iYIonde, Le misérable Hébert raeonta son ar
restation par la commission des dOllze, et dit 
q \le Roland corrompait tous les écrivains, cal' 
madame Roland avait voulu acheter sa feuille 
<In Pere Duchene. Destoumelles, ministre de 
la justice, el autrefois employé a la com
mune, déposa d'une maniere aussi vague, et 
I'épéta ce qu'on savait, c'est que les accusés 
avaient poursnivi la commllne, tonné contl'e 
les massacres, et voulu institller une garde dé
partementale, etc. , etc. Le témoin le plns pro
lixe, ]e plus acharné dans sa déposition, qui 
dm'a plusienrs heul'es, fut l'ex-capucin Chabot, 
ame bouillante, faíble et vile. Chabot avait 
toujours été tl'uité par les girondins comme un 
extravagant; iI ne lenr pardonllait pas leurs 
dédains; il était fier d'avoir voulu le 10 aoút 
contre leur avis; il prétenrtait que, s'ils avaient 
consenti a l'envoyer aux prisons, jI auraÍt sauvé 
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tes prisonníers comme il avait sauvé les Suisses; 
il voulait donc se venger des girondins, et sur
tout reeouvrer, en les calomniant, sa popula
rité, qu'il commen<,;ait a perdre aux jacobins, 
paree qu'on le soup<,;onuait de prendre part a 
fagiotage. 11 imagina une longlle et méchante 
accusation, ou il montra les girondins cher
chant d'abord a s'emparer du ministre Nar~ 
bonne, puís, apres avoir chassé Narbonne, 
'Occupant trois ministt~res a la fois, faisant le 
~o juin pour ranimer leurs créatnres, s'oppo
sant au 10 aout, paree qll'ils ne voulaient pas 
la république, enfln suivant toujours un pl:m 
calculé d'ambition, et, ce qui est plus atroce 
que tout le reste, souffrant les massaeres de 
septembre et le vol du Garde-Meuble, pOtlr 
perfhe la réputatioll des patriotes. (1 S'ils avaient 
{( ,,"ouln ~ dísait Chabot, j'allrais sauvé les pri
Il.< 'Sonniers. Pétion a [ait boire les égorgeurs, 
« et Brissot n'a pas voulu qu'on les arretat, 
« paree qu'il y avait dans les prisons un de ses 
« ennemis, Morallde! )1 

Tels sont les etres vil s qui s'acharnent sur 
les hommes de bien des que le pouvoir leur 
en a donné le signal! Aussitót que les chefs 
out jeté la premiere pierre, tout ce qui vit 
dans la fange se souleve, et accable la victime. 
Fabre d'Églantine, devenu sllspeet comme 
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Chabot, pour cause J'agiotage, avait hesoin 
aussi de se popuIariser. et iI fit une déposi
t ion plus ménagée, mais plus perfide, ou i 1 in
sinua que l'intention de laisser commettre les 
massacres et le vol du Garde-Meuble, avait 
bien pu entrer dans la politique des girondins.
Vergniaud, n'y résistant pas davantage, s'écria 
avec indig/Jatioo: « Je ne suis pas tenu de me 
justifier de complicité avec des voleurs el des. 
assaSSlns. » 

Cependallt il n'y avait aucun fait précis al
légué contre les accusés; on ne lenr reprochait 
que des opinions publiquement soutenues, et 
ils répondaieot que ces opinions avaient pu 
etre erronées, mais qu'ils avaient eu le droit 
de se trompero On lenr ohjectait que leurs 
doctrines étaient non le résultat d'une erreur 
illvolontaire et des-Iors excusable, mais d'no 
complot tramé chez Roland, et chez Valazé. 
lis répliquaient de nouveau que ces doctrines 
étaient si peu l'effet d'un accord fait entre 
eux, qu'elIes n'avaient pas été conformes sur 
tousles points. l/un disait: le n'ai pasvoté ponr 
l'appel au peuple; l'autre : Je n'ai pas voté pOli!' 

la garde départementale; un troisieme : Je n'é
tais pas de l'avis de la commission des dOllze, 
je n'étais pas pOOl' l'arrestation d'Hébert et de 
(~haumettc. Tont cela était vrai, mais alors fa 
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défellse n'était plus commune a tous les inclII
pés; ils semblaient presque s'ahandonner les 
uns les autres, et chacull paraissait condam
ller la mesure a laquelle il n'avait pas pris parto 
L'accllsé Boileau pOllssa le soin de se justifier 
jusqu'a la plus extreme faiblesse, et se couvrit 
nH~me de honte. Il avoua qu'il avait existé une 
conspiration contre l'unité et l'illdivisíbilité de 
la république, qu'il en était cOllvaincu maiu
tenant, et le déclarait a la justice; qu'il ne pou
vait pas désigner les coupables, mais qu'il 
souhaitait lenr pnnition, et se déclarait frane 
mOlltagnard. Gardien eut allssi la faiblesse de 
désavouer tout-a-fait la eommission des douze. 
Cependant Gensonné, Brissot, Vergniaud, et 
surtout Valazé, corrigerent le mallvais effet 
de la conduite de leurs deux collegues. lls al
léguerent bien qu'ils n'avaient pas toujonrs 
pensé de meme, que par conséquent ils ne 
s'étaient pas concertés daos leurs opinions, 
mais ils ne désavonerent ni lenr amitié, ni 
leurs doctrines. Yalazé avoua franchement les 
réunions qui avaient en líen chez lUÍ, et sou
tint qu'ils avaient en le droit de se réunir, et 
de s'éclairer de leurs idées, comme tous les 
atItres citoyens. Lorsqu'on leur objecta enfin 
Ieur cOllnivence avec les fugitifs, ils ]a nierent. 
Hébert alors s'écria : « Les acensés nient la 
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( conspiration 1 Quand le sénat de Rome eut a 
(( prononccr sur la conspiration deCatilina, s'it 
« eut interrogé chaqlle conjuré et qu'il se fUt 
({ contenté d'une dénégation, ils auraient tous 
« échappé au supplice guí les attendaít; maís 
« les réunions chez Catilina, mais la fuite de 
ce celui-ci, mais les armes trouvées chez Lecca, 
« étaiellt des preuves matérielles, et elles suf
e( firent pour déterminer le jugement du sé
({ nato )) - « Eh bien 1 répondit Brissot, j'ac
« cepte la comparaison qu'on fait de nous avec 
(( Catilina. Cicéron lui dit : On a trouvé des 
ce armes chez toi; les ambassadeurs des AlIo
e( broges t'accusent; les signatures de LentuJus, 
,e de Céthégus et de Statilius, tes compliccs, 
ce prouvent tes infames projcts. lci le sénat 
c( nous accuse, il est vrai, mais a-t-on trouvé 
« chez nous des armes;¡ Nous appose-t-an des 
ce signatures?» 

Malheureusement, on avait décou vert des 
plaintes écrites a Bordeaux par Vergniaud, 
quí respiraient Ja plus vive indignatíon. On 
avait trouvé une lettre d'un cousin de l'accusé 
Lacase, ou les préparatifs de l'insurrection 
étaient annoncés; enfin on avait intercepté une 
Jettre de Duperret a madame Roland, ou celui
el dísaít qu'il avait re<;u des nouvelIes de Buzat 
~t de Barbaroux, et qll'ils se préparaient a 

\. 
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punír les attentats commís a París. Vergníalld 
ínterpellé répondit : (( Si je vous rappelais les 
« motifs qui m'ont engagé a écrire, peut-etre 
c( vous paraitrais-je plus a plaindre qu'a bla
( mero J'ai du croire, d'apres les complots du 
«( 10 mars, que le projet de nous assassiner 
« était lié a celui de dissoudre la représenta
( tion nationale. Marat l'a écrit ainsi le TI marso 
« Les pétitions faites depuis contre nous avec 
« tant d'acharnementm'ontconfirmédanscette 
C( opinion. e'est dans cette circonstance que 
c( mon ame s' est brisée de donleur, et que j'ai 
c( écrit a mes concitoyens que j'étais sous le 
r( conteau. J'aí réclamé contre la tyrannie de 
K Marat. e'est le seul que j'aí nommé. Je res
,( pecte l'opinion du peuple sur Marat, mai!; 
e( enfin Marat était mon tyran ! ..... » - A ces 
paroJes, un juré se leve et dit : ( Vergniaud se 
(e plaint d'avoir été persécuté par Marat. J'ob
c( serve que Marat a été assassiné, et que 
«( V ergniaud est eucore icí.» eette sotte obser
vation est applaudie par une partie des spec
tateurs, et toute la franchise, tOllte la raison 
de Vergniand, restent san s effet sur la multi
tude aveuglée. 

Cependant Vergniand était parvenu a se 
faire écouter, et avait retrouvé, en parlant de 
la conduite de ses amis, de lenr dévouement, 
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de leurs sacrifices a la république, toute son 
éloquence. L'allditoire entier avait été remué; 
et eette condamnation, quoique eommandée, 
ne semblait pI us irrévocable. Les débats avaient 
dmé plusiems jours. Les jacobins, indignés 
des lenteurs du tribunal, adresserent une nou
velle pétitioll a la eonvelltion, pour aeeélérer 
la procédure. Robespierre fit rendre un déeret 
par lequel, apres trois jours de diseussion, les 
jurés étaient autorisés a se déclarer suffisam
ment éclairés, et a procéder an jugement san s 
plus rien entendre. Et pour rendre le titre plus 
conforme a la chose, iI fit déeider en outre 
que le nom de tribunal extraordinaire serait 
changé en eelui de TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE. 

Ce décret rendu, les jurés n'oserent pas 
s'en servir snr-Ie-champ, et déclarerent n'etre 
pas suffisamment éclairés. Mais, le lendemain, 
ils userent de leur nouveau pouvoir d'abréger 
les débats, et en demanderent la cloture. Les 
accusés avaient déjil perdu toute espérance, 
et ils étaient résolus a monrír lloblement. Ils 
se rendirent a la derniere séance du tribunal 
avee un visage serein. Tandís qu'on les fouil
lait a la porte de la Coneiergerie, pour leur 
enlever les armes meurtrieres avec lesquelles 
ils auraient pu attenter a leur vie, Valazé, don
nant une paire de ciseaux a son ami Riouffe, 

26. 
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luí dit en présenee des gendarmes: « Tiens, 
mon ami, voila une arme défendue; il ne faut 
l'as attenter a nos jours! J) 

J~e 30 oetobre, a minuit, les jurés entrent 
pour prol'l.oneer la sentence. Antonclle, leur 
président, avait le visage al téré. Camille Des
moulins, en entendant prononeer l'arret. s'é
erie : « Ah! e'est moi qui les tue, e'est mon 
« Bl'issot dévoilé -+! Je m'en vais,)l dit-il, et il 
SOl't désespéré. Les aeeusés rentrent. En enten
dant 'prononeer le mot fatal de mort, Brissot 
laisse tomber ses bras; sa tete se penche subi
tement sur sa poitrine; Gensonné veut Jire 
quelques mots sur l'applieation de la loi, maís 
il ne peut se faire entendre. SiHery, en laissant 
éehap per ses béquilles, s' éCl'ie : Ce jour est le 
plus beau de ma vie. On avait conc,:u quelqlles 
espéranees pour les deux jeunes freres Ducos 
et Fonfrede, qui avaient paru moins compro
mis, et qui s'étaicnt attaehés aux girondins, 
moins encore par eonformité d'opiuion qUf': 

par admiration pOUI' leur caractcre et Jeul's 
talents. Ce.pendant iIs sont condamnés comme 
les autres. Fonfrede embrasse Dueos en lui 
disant: « Mon frere, e'est moi qui te dorlIle la 
(e mort.» - Console-toi, répond Ducos, I10US 

" mOll rrons ensemble. )) L'abbé Fauchet, le vi-
* Titrp <1'1.10'- hroeh11 I't' rJlI'iJ ovait écrite contre les ¡;ll'ondm' 
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sage baissé , semble prier le ciel; Cana con
serve son air de dureté; Vergniaud a dan:> 
toute sa personne quelque chose de dédai
gneux et de fier; Lasource prononce ce mot 
d'un ancien : « Je meurs le jour oú le peuple 
« a perdu la raison; vous mourrez le jour 0-0 
« il l'aul'a recouvrée. » Le faible Boilean, le 
faíble Gardien, ne sont pas épargnés. Boileau, 
enjetant son chapean enl'air, s'écrie : « Je SUii 
« innoeent.» - «( Nous sommes innocents, ré
« petent tous les accusés; peuple, on vous 
« trompe.» Quelqucs-uns d'entre eux ont h~ 
tort de jeter quelques assignats, comme pour 
engager la multitud e a voler a leur secours, 
mais elle reste immobile. Les gendarmes les 
entourent alors pour les conduire dans leur 
cacbot. Tont-a-coup l'un des cOlldamnps tomhe 
a leurs pieds; ils le relevent noyé dans son 
sango C'était Valazé , quí, en donnant ses ci
seaux a Riouffe, avait gardé un poignard, et 
s'eu était frappé. Le tribunal décide sur-Ie
ehamp que son eaclavre sera transporté sur 
une charrette, a la suite des condamnés. EH 
sortant du tribunal, iIs entonnent tous ensem
ble, par un mouvement spontané, l'hymlJ(' 
des Marseillais : 

eontre nous de la tyrannic 
L'étendard salJglallt est lev('·, 



406 RÉVOLUTJON FRAN<,jAISE. 

Leur derniere Huit fut sublime. Vergniaud avait 
du poison, il le jeta pour mourir avec ses 
amis. Ils firent en commun un dernier repas, 
ou ils furent tour-a-tour gais, sérieux, élo
quents. Brissot, Gensonné, étaient graves et ré
fléchis; Vergniaud parla de la liberté expirante 
aTec les plus nobles regrets, et de la destinée 
humaine avec une éloquence entrainante. Du
cos répéta des vers qu'il avait faits en prison, 
et tous ensemble chanterent des hymnes a la 
Franee et a la liberté. 

Le lendemain, 31 oetobre, une foule im
mense s'était portée sur leur passage. I1s ré
pétaient, en marchant a l'éehafaud, cet hymne 
des Marseillais que nos soldats chantaient en 
marchant a l'ennemi. Arrivés a la place de la 
Révolntion, et descendus de lellrs charrettes, 
ils s'embrasserent en criant : Vifle la républi
que! Sillery monta le premier sur l'échafand, 
et apres avoir saIné gravement le peuple, dans 
lequel il respectait encore l'humanité faible et 
trompée, il re(,tut le coup fatal. Tous imiterent 
Sillery, et moururent avec la meme dignité. 
En trente-une minutes, le bo.tlrreau fit tombel' 
ces illustl'es tetes, et détruisit ainsi en quelques 
jnstants, jeunesse, beauté, vertus, talents. 
Telle fut la fin de ces nobles et courageux ci
toyens, victimes de lellr généreuse utopie. Ne 
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comprenant ni l'humanité, ni ses vices, ni les 
moyens de la conduire dans une révolution j 
ils s'indignerent de ce qu'elle ne voulait pas 
ctre meilleure, et se firent dévorer par elle, 
en s'obstinant a la contrarier. Respect a lem' 
mémoire! jamais tant de vertus, de talents, 
ne brillerent dans les guerres civiles; et, il 
faut le dire a leur gloire, s'ils ne comprirent 
pas la nécessité des moyens violents ponr sau
ver la cause de la France, la plupart de leurs 
adversaires qui préférerent ces moyens, se dé
cicIerent par passion plutót que par génie. On 
ne pourrait mettre au-dessus d'eux que celni 
des montagnards qui se serait décidé ponr les 
moyens révolutionnaires, par politique seule 
et non par l'entralnement de la haine. 

A peine les girondins eurent-ils expiré, que 
de nouvelles victimes furent immolées apres 
eux. Le glaive ne se reposa pas un instant. Le 
2 novembre, on mit a mort l'infortunée OIympe 
de Gouges, pour des écrits prétendus contre
révolutionnaires, et Adam Luxe, député de 
Mayence, accusé du meme délit. Le 6 novem
bre, le malhcureux duc d'Orléans, transféré de 
Marseille a Paris, fut traduit au tribunal révo
lutionnaire, et condamné pour les soupc;ons 
qu'il avait inspirés a tous les partis. Odieux a 
t'émigratioll, suspect aux girondins et aux ja-
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cobins , il n'inspirait aueun de ces regrets quí 
consoJent d'une mort injuste. Plus ennemi de 
la eOllr qu'enthousiaste de ]a république, ji 

n'éprouvait pas eette conviction qui soutient 
au moment supreme, et il fut de toutes les 
vietimes la moins dédommagée et la plus a 
plaindre. Un dégout universel, un scepticisme 
absolu, furent ses derniers sentiments, et iI 
marcha a l'éehafaud avee un calme et une in
différence extraordinaires. TraIné le long de 
la rue Sa.int-Honoré, il vit son palais d'un reil 
see, et ne démentit pas un moment son dégoíh 
des hommes et de la víe. Son aide~de~camp 
Col.lstard, député comme luí, fut associé a son 
sort. Deux jours apres, l'intéressante et coura~ 
geuse épouse de Roland les suivit a l'échafaud. 
Cette femme, réunissant aux graccs d'une 
Fran¡;aise l'hérolsme J'une Romaine, portait 
toutes les douleurs dans son ame. Elle respee
tait el· chérissait son époux eomme un pere; 
elle éprouvait pOUl'l'un des girondins proscrÍt 
une passion profonde, qu'elle avait toujours 
contenuej elle laissait une filIe, jeune et orphe
line, confiée a des amis; tremblante pour tant 
d'elres si ehers, elle eroyait a jamais perdllc 
eeHe cause de la liberté dont elle était enthou
siaste, et a laquelle elle avait fait de si grands 
s'tcrifiees. Ainsi elle souffrait dans toutes ses 
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affectiolls a la fois. Condamnée pour caw!'e de 
complicité avec les girondins, elle entendit son 
arret avec une sorte d'enthousiasme, sembla 
inspirée depuis le moment de sa condamnation 
jusqu'a celui de son exécution, et excita, chez 
tons ceuxqui la virent, une especed'admiration 
religieuse. Elle aIla a l'échafaud vetue en blanc; 
pendant toute la route, elle ranima les forces 
d'Ull compagnon d'infortune qlli devait périr 
avec elle, et qui n'avait pas le meme courage; 
deux fois meme elle parvint a lui arracher un 
sourire. Arrivée sur le lien du sllpplice, elle 
s'inclina devant la sta tu e de la liberté en s'é
criant : O liberté! que de crimes on commet en 
ton nom! Elle subit ensuite la mort avec un 
courage inébranlable ( 10 novembre). Ainsi 
périt ectte femme charmanle et couragellse, 
qui méritait de partager la destinéc de ses amis, 
mais qui, plus l1lodeste et plus soumise au role 
passif de son sexe, aurait, non pas évité la 
mor!', <lue a ses talents et a ses vertus, mais 
épargné á son époux et a elle-meme des ri
dicules et des calomnies. 

Son époux s'était réfllgié du coté de Rouen. 
En apprenant sa fin tragique, il ne voulllt pas 
lui survivre. Il quitta la maison hospitalicre ou 
il avait re<{u un asile; et, pOllr ne compromettre 
;1UCUll ami, jI vint se donner la mort sur la 
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grande route. On le trouva percé au creur d'ulle 
épée, et gisant au pied d'un arbre contre lequel 
il avait appuyé l'arme meurtriere. Dans sa po
che était renfermé un écrit sur sa vie et sur sa 
conduite au ministere. 

Ainsi, dans cet épouvantable délire qui rell
dait suspects et le génie, et la vertu, et le 
courage, tout ce qu'il y avait de plus noble, 
de plus généreux en France, périssait ou par le 
suicide ou par le fer des bourreaux 1 

Entre tant de morts illustres et courageuses, 
iI y en eut une surtont plus lamentable et plus 
sublime que toutes les autres, ce fut celle oe 
Bail1y. Déja on avait pu voir, a la maniere dont 
il avait été traité dans le proces de la reine, 
comment iI serait accueilli au tribunal révolu
tionnalre. La scene ou Champ-de-Mars, la pro
clamation de la loi martiale et la fusillade qui 
s'en était suivie, étaient les événements le 
plus souvent et le plus amerement reprochés 
au partí constituant. C'était sur Eailly, l'ami 
de Lafayette, c'était sur le magistrat qui avait 
fait déployer le drapeau rouge, qu'on voulait 
punir tous les prétendus forfaits de la consti
tuante. Il fut condamné, et dut etre exécuté 
au Champ-de-Mars, théatre de ce qu'on appe
lait son cl·ime. Ce fut le 1 1 novembre, et par 
un temps froid et plnvieux, qu'eut lieu son 
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supplice. Conduit a. pied, et au miIieu des ou
trages d'unepopulace barbare, qu'iI avait nour
rie pendant qu'il était maire, il demeura calme 
et d'une sérénité inaltérable. Pendant le long 
trajet de la Conciergerie au Champ-de-Mars, 
on lui agitait sous le visage le drapean rouge 
qu'on avait retrouvé a la mairie, enfermé 'dans 
un étui en acajou. Arrivé au pied de l'écha
faud, il semblait toncher au terme de son sup
plice; mais un des forcenés, attachés a le 
ponrsuivre, s'écrie qu'il ne faut pas que le 
champ de la fédération soit souillé de son sango 
Alors on se précipite sur la guillotine, on la 
transporte avec le meme empressement qu'on 
mit autrefois a creuser ce meme champ de la 
fédération; on court l'élever en fin sur le bord 
de la Seine, sur un tas d'ordures, et vis-a.-vis 
le quartier de ChailIot, ou Bailly avait passé sa 
vie et composé ses ouvrages. Cette opération 
dure plusieurs heures. Pendant ce temps, on 
luí faÍt parcourir plusieurs fois le Champ-de
Mars. La tete nue, les mains derriere le dos, il 
se traIne avec peine. Les uns lui jettent de la 
boue, d'autres lui donnent des coups de pied 
OH de batan. Accablé, iI tombe; on le releve 
de noriveau. La pIuie, le froid, on,!: communi
qué a ses membres un tremblement ínvolon
taire. (( Tu trembles, » luí dit un soldat. -
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« Mon ami, répond le vieiilard, e'est de froid. ¡. 

Apres plusieurs heures de cette torture, an 

lui brule saus le nez le drapeau rouge; le bour
reau s'empare de lui enfin, et an naus enleve 
encare un savant illustre, et l'un des hommes 
les plus vertueux qui aient honoré natre patrie. 

Depuis ces temps ou Tacite la vit applaudir 
aux crimcs des empereurs, la vile popu/ace n'a 
pas changé. Toujours brnsque en ses mouve
ments, tantot elle éleve l'alltel de la patrie, 
tantót elle dresse des échafauds, et n'est beBe 
et noble a voir que lorsque, entrainée dans 
les armées, elle se préci pite sur les LatailloIlS 
ennemis. Que le despotisme n'impute pas ses 
crimes a la liberté, cal', sons le despotisme, 
elle fut toujours aussi coupaLle que SOI1S la 
république; mais invoquons saIlS cesse les 111-
mieres et l'instruction pour ces harbares, pul
lulant au fond des sociétés, et taujours prets á 
les salliller ele tons les crimes, a l'appcl de tons 
les pouvoirs, et pOllr le déshonneur' de toutes 
les causes. 

Le 25 novembre, eut encore'Iien la mort du 
malheureux Manuel, qni était devenu, de pra
cureur de la commune, député a la convention, 
el qui donna sa démission lors du proces de 
Lou¡'s XVI, paree qll'on l'accusait d'avoir dé
robé le scrulill. Au tribunal, on lni reprocha 
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d'avoir favorisé les massacres de septembre 
pour soulever les déparlements contre Paris. 
C'est Fouquier-Tinville qui était chargé d'ima
giner ces perfides calomnies, plus atroces en
core que la condamnation. Ce meme jour, fut 
condamné le malhellrellx général Brunet, pour 
n'avoir pas envoyé une partie de son armée de 
Nice nevant Toulon; et le lendemain 26, la 
mort fu t prononcée contre le victorieux I-IOll

chard, pour n'avoir pas compris le plan qlli 
lui fut tracé, et ne s't~tre pas rapidement porté 
sur la chaussée de Furnes, de maniere a pren
tIre tOllte l'armée anglaise. Sa f::wte était criante, 
mais He méritait pas la mort. 

Ces exéeutions commen<;aient a répandre 
une terreur générale, et a rendre l'autorité 
formidable. L'effroi n'était pas seulement dans 
les prisons, dans la salle du tribunal révolu~ 
tioIlllaire, Ü la place de la Révolution; il ré
gnait partout, dalls les marchi's, dan s les 
boutiques, oú le maximulIl et les loís contre 
l'accaparement venaient d'etre mises en vi
gueur. On a déjü vu comment le discrédit des 
assignats et le renchérissement des denrées 
avaient conduit a décréter le maximum, dans 
le but de remettre en rapport les denrées ct la 
monnaie. Les premiers effels de ce maximum 
furent des plus malheureux, et amenercnt la 
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cloture d'nne grande quantité de boutiques, 
En fixant un tarif pour les marchandises de 
premiere nécessité, on n'avait atteint que la 
marchandise rendue chez le détaillant, et prete 
a passer des mains de celui-ci dans eeHes da 
eonsommateur. Mais le détailIant qui l'avait 
achetée chez le marchand en gros on chez le 
fabricant, avant le maximum, el a 'un prix 
supérieur a celui dll nouveau tarif, faisait des 
pertes énormes et se plaignait amerement. Les 
pertes n'étaient pas moindres pour lui, meme 
lorsqu'il avait acheté apres le maximum. En 
effet, dans le tarif des marchandises dites de 
premiere nécessité, on ne les désignait que 
déja fout ouvrées, et pretes a etre consommées, 
et on ne fixait leur prix que parvenues a ce 
dernier état. Mais on ne disait pas quel prix 
elles devaient avoir, sous forme de matiere 
premiere, quel prix iI falIait payer a l'ouvrier 
qui les travaillait, au roulier, au navigateur 
qni les transportaient; par conséqnent le dé
taillant, qui était obligé de vendre au consom
mateur se Ion le tarif, et qui ne pouvait traite 
avec l'ouvrier, le fabricant, le commer(,;ant en 
gros, d'apres ce meme tarif, était clans l'im
possibilité de continuer un commerce aussi 
désavantageux. La plupart des marchallds fer
maient leurs boutiques, ou bien échappaient 
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a la loi par la fraude; ils ne vendaient au 
maximum que la plus mauvaise marchandíse, 
et réservaient la bonne po nI' ceux qui venaient 
secretement la payel' a sa valeur. 

Le peuple, qui s'apercevait de ces fraudes, 
et voyait se fermer un grand nombre de bou
tiques, se déehainait avec fureur, et venait 
assail1ir la commune de ses réclamations; iI 
voulaít qu'on obligeat lous les marchands a 
tenir leurs boutiques ouvertes, et a continner 
lem commerce malgré eux. Disposé a se plain
dre de tout, iI dénon«;¡ait les bouchers et les 
chareutiers, qui achetaient des animaux mal
sains ou morts d'accidents, et qui ne saignaient 
pas assez les viandes dans l'intention de les 
rendre plus pesan tes ; les boulangers, qui, 
pour fournir de la belle farine au riche, réser
vaient la mauvaise au pauvre, et ne faisaient 
pas assez cuire le pain afin qu'il pesat davan
tage; les marchands de vin, qui melaient aux 
boífl,sons les drogues les plus malfaisantes; 
les marehands de sel, qui, pour augmen
ter le poids de eette denrée, en altéraient 
la qualité; les épieiers, tous les détaillants 
enfin, qui falsifiaient les denrées de mille ma
meres. 

De ces abus, les uns étaient éternels, les 
autres tenaient a la erise aetuel1e; mais, quand 
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l'impatience du mal saisit les esprits, on se 
plaint de tout, on veut tout réformer, tout 
pumr. 

Le procUl'eur-général Chaumettefit ace sujet 
un discours fulminant contre les marchands. 

« On se rappelle, dit-il, qu'en 8~), et les an
« nées suivantes, tous ces hommcs ont faít un 
« tres-grand commerce, mais avec qui? avec 
« l'étranger. On sait que ce sont eux qui oot 
« fait tomber les assignats, et que e'est au. 
« moyen de l'agiotage sur le papier-monnaie 
« qu'ils se sont enrichis. Qu'onl-ils fait apres 
« que leur fortune a été complete? Ils se sont 
« relil'és du commerce ,ils ont menacé le peu
('( pIe de la pénurie des marchandises; mais 
« s'ils ont de 1'or et des assignats, la répu
« blique a quelque chose de plus précieux, 
« elle a des bras. Ce sont des bras et non pas 
« de rOl' qll'il faut pour faire mouvoil' les fa
«( briques et les manufactures. Eh bien! si ces 
« individllS abanclonnent les fabriques, la ré
« publique s'en empal'cra, et elle mettra en 
t( réquisition toutes les matieres premieres. 
« Qu'ils sachentqu'il dépend de la république 
( de réduÍre , quand elle le voudra, en boue et 
« en cendres, 1'or et les assignats qui sont en 
« leurs maÍns. Il faut que le géant dll peuple 
'{ écrasc les spéculateurs mercantiles. 



CONVENTION NATIONAL1<: (1793). 417 

(( Nous sentons les maux du peuple paree 
« que nous sommes peuple nous-memes. Le 
« eunseil tout entier est composé de sans cu
¡¡ lottes, il est le législateur-penple. Peu llOUS 

«( importe que nos tetes tombent, ponrvu que 
( la postérité daigne ramasser nos crfmes ..... 
(( Ce n'est pas J'Évangile que j'invóquerai, 
(( e'est Platon. Celui qui frappera du glaive, 
( dit ce philosophe, périra par le glaive; celui 
« qui frappera du poison, périra par le poison ; 
« la famine étollffera celui qui voudrait affa
« mer le peupIe ...... Si les subsistan ces et les 
«( marchandises viennent a manquer, a qui s' en 
« prendra le peuple? Aux autorités constituées? 
« non ... A la eonventioll? non ... Il s'en preudra 
CI aux fournisseurs et aux approvisionneurs. 
«( Rousseau était peuple aussi, et iI disait: 
«( Quand le peuple n 'aura plus rien ti manger, 
( il mangera le riche. » (Commune du 14 oc
tobre. ) 

Les moyens forcés conduisent aux moyens 
foreés, coml1lc nons l'avons dit ailleurs. On 
s'était oecupé dans les premieres lois de la 
marchandise ouvrée, il fallait'maintenant pas
ser a la matiere premiere; l'idée meme de 
s'emparer de la matiere premiere et de 1'0lJ

vrir pour le compte de la républiqlle, ge1'mait 
dans les tetes. C'est une redol1table ohlif.!'ation 

\. r: 
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qHe ePlle de violente,' la 11 at 111'(' , et de vouloir 
régler taus ses mOllvements. On est bientót 
obligé de suppléer la spantanéité en tontes 
dlQSeS, et de remplace,> la vie meme par les 
commandements de la Joi. La commune et la 
convention furent forcées de prendre de nou
velles mesures, chacune 511 ivaJlt sa compétence. 

La commune de París obligea chaque mar
chane! a déclarf'r la qu:mtité de denrées qu'íl 
possédait, les demandes qu'il avait faites priUT 
s'en procllrer, et l'espérance qll'íl avait des ar
rivages. Tout marchand quí, faisant un COrIl

merce deptús UII an, I'abandonnait Oll le lais
sait languir, était déclaré snspect, et enfermé 
comme te\. Ponr empecher la confusion et 
l'engorgement provenant de J'empressement a 
s'approvisionner. la commune décida encore, 
que le consornmateur ne pOllrrait s'adresser 
qu'all marchand détailJant, le détaillant qu'all 
marchand eH gros, et elle fixa les quantités 
que chacun pourrait exiger. Ainsi I'épicier 111' 

pouvait exiger que vingt-cinq livres de sune a 
la fois chez le mal'chand en gros, et le lirno
nadier que douze, C'étaient les comités révo
lutionnaires qui délivraient les bons d'achat, 
etfixaienl les quantités. La commune ne borna 
pas lá ~es réglements. Comme l'affluence a la 
porte des houlangers était toujours la meme. 
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et occasionllait des scenes tumultueuses, et 
que beaucoup de gens passaie.nt une partie 
des nllits a attendre, Chaumette fit déeider que 
la distriblltion ne commencerait que par les 
deruiers arrivés, ce qlli ne dÍminua ni le tu
multe ní l'empressement. Comme le peuple se 
plaignait de ce qu'on luí réservait la plus mau
vaise farine, íl fut arreté que, dans la ville de 
París, il ne serait plus faít qu'une senle espeee 
de pain, eomposée de trois quarts de froment 
et d'un qnart de seigle. Entln, on institua une 
commissiond'inspectioll aux subsistan ces, pOUl' 
vérifier l'état des denrées, eonstater les frau
cles, et les punir. Ces mesures, imitées par les 
antres eoml1lunes, souvent meme eonverties 
en décrets, devenaient allssitót des loÍs géné
rales; et e'est ainsi, eomme nous l'avons déjit 
dit, que la commune exer~ait une influenee 
immense dans tout ce qui tenaít au régime in
térieur et a la police. 

I ... a convention, pressée de réformer la loi 
du maxúnum, en imagina une nouvelle qui 
remontait de la marchandise a la matiere pre
miere. II devait etre faít un tableau du prix 
que eoutait la marehandise en 1790, sur le 
líeu meme de pro duction. A ce prix, iI était 
ajouté : premierement, un tiers en sus, a cause 
des circonstances; secondemellt, un prix fixe 



!¡:lU 1\1::VOLUT!OI\" FIU;.,CAISE. 

pOllr le transport du lieu de productioJl all 

lieu de consommation; troisiemcmcnt euti" , 
Ulle somme de cinq pour cent pour le profit 
du marchand en gros, et de dix potlr le mar
chand détailliste; de tous ces éléments on 
devait composer, pour ¡'aveni,', le prix des 
marchandises de premiere nécessité. Les ad
millistrations locales étaient chargées de {aire 

ce travail, chacllne pour ce qui se produisait 
et se consommait chez elle. Une indemnité 
était accordée a tout marchand détailliste qui, 
ayant moins de dix millc franes de capital, 
pOllvait prouver qu'il avait pel'du ce capital 
par le maximum. Les eommnnes devaient ju
ger le cas a vne d'reil, comme on jugeait tont!' 
chose alors, comme on juge tont en temps de 
dictatnre. Ainsi la loi, sans remonter encare 
a la P'rOdllction, a la matiere brllte, a la main
d' reuvre, fixait le prix de la marchandise an 
sortir de la fabrique, le prix des transports, 
le gain du commer<,;ant et dll détaillant, et 
rempla<,;ait, dans la moiüé aa moins de l'om
vre sociale, la mobilité de la nature par des 
regles absolues. Mais tout cela, nous le répé
tons, provenait inévitablement du premier 
maximum, le premier maximum des assignats, 
et les assignats des besoins impérieux de la 
révollltioll. 
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Puur sufiire a ce systeme de gouvernement 

IIItrodllit dans le commeree, il fut nommé une 
commissioll des subsistanees et approvision
nemcnts, dont l'autorité s'étendait sur toutl' 
la république, et q ni étai t composée de trois 
membres, choisis pal' la convention, jouissant 
prpsquf' de I'importanee des ministres eux
memes, et ayant voix au conseil. eette COlll
missioll était chargée de faire exécllter les ta
rlfs, de surveiller la conduite des communes 
;\ cet égard, de faire incessamment contilluer 
le recellsemellt des subsistanees et des denrées 
dans loute la Frailee, d'en ordünner le verse
ment d'un département dans l'autre, de fixer 
les réquisitiolls pOllr les al'mées ~ conformé
ment au célebre décret qui illstituait le gou
vernement I'évolutionnairc. 

La situation fiuancierc ll'était pas moins ex
Iraordiuaire que tOllt le reste. Les deux; em
pnlllts, l'un forcé, l'alltre volontaire, se rem
plissaient avcc I'apidité. 011 s'empressait surtout 
de contriblH'I' aLI secolld, paree que les avan

tages qu'il présentait le rendaient bien pré
férable; et ainsi le moment approchait ou, uu 
milliard d'assignats allait etre retiré de la cir
eulatioll. Il y avait dans les caisses, pOllr le."i 
besoins courallts, quatre cellts millions a ¡WU 

prf~s, restanl dps :lIIÓl'nIlCS cl'paliolls, et cinq 
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cents millions d'assignats royaux, rentrés par 
le décret qui les rlémonétisait, et convertis en 
une somme égale d'assigllats répnblicains. II 
restait donc ponr le service nenf cents mil
Iions environ. 

Ce qui paraltra extraordillairc, e'est que 
l'assignat qui perdait trois qnarts et meme 
quatre einq uiemes, était remonté au paÍr avee 
l'argent. Il y avait, dans eeUe hausse, du réeI 
et du factiee. La suppression graduelle d'un 
milliard flottant, le sueees de la premiere le
vée, qui venait de produire six eent mille 
hommes en un mois de temps, les dernieres 
victoires de la répubtique, qui assllraient pres
que son existence, avaient haté le débit des 
biens nationaux, et rendu quelque confianee 
anx assignats, mais point assez cependant 
ponr les égaler a I'argent. Voici les causes qui 
les mirent, en apparence, an paír avee le nu
méraire. On se souvient qu'lIne 10i défendait, 
sons des peines graves, le commerce de 1'ar
gent, e'est-a-dire l'échange a perle de I'assi
gnat contre l'argent; ql1'une anU'e loi punis
sait aussi de peines séveres celui qui, dans 
les aehats, traiterait a des prix différents, se
Ion que le paiement aurait lieu en papier 
ou en nurnéraire. De eette maniel'e, l'argent, 
éehangé soit eontre l'assignat, sojt eontre la 
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Hlill'challdise, He pou vait valoil' ¡,jou pl'ix I'éei , 
et il ne restait plus qu'a l'enfouir. Mais une 
derniere loi portait que l'argent, 1'01' OH les bi
jOllx enf(mis, apparticndraient, partie a J'é1at, 
partíe au dénonciateur. Des-lors o!~ He pouvail 
ni se servir de l'argent dans le commerce ~ UI 

le cachel'; il était a charge, il exposaitle dé
tentenr a passer pour suspect ;on cornmeut;att 
a s'en défier et a préférer l'assignat poul' 1'n
sage journalier. e'est la ce qui l'établit momen
tanément le pair, qui n'avait jamais reelle
!Dent existé pour le papier, meme au premiel' 
jour de sa eréatioIl. Beaueoup de communes, 
ajoutant leurs lois a eeHes de la conventioll. 
avaiellt meme défendllla cil'cuJation du numé
rail'e, et ordonné qu'il fut apporté daus les 
caisses pour y etre cbangé en assignats. La 
convention, Hes! vraí, avait <lboli toutes ces 
décisioIlS particulit'wes des communes; malS 
les lois générales portées par clle, n'cn ren
dalent pas moins le Tluméraire inutile et daIl
gereux. Beaucoup de gcns.te portaient a J'im
pot ou a l'emprullt, ou bien iedonnaiellt aux 
étrangers qui en f~üsaient un grano commerct:', 
et qui venaient dans les viHes frontieres le J't'

cevoir contre des marchandises. Les Itaijell~, 
et les Génois surtout, qui 1I0US apporl.aieut 
beaucoup de blé, accolll'aieut dans les pol'ts 
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du Midi, et achetaient au plus bas prix les 
matieres d'or et d'argent. Le numéraire avait 
done reparu par l'effet de ces loís terribles; et 
le parti des révolutionnaires ardents, craignant 
que son apparítion ne fút de nouveau nuisible 
an papier-monnaie, vOlllait que le numéraire, 
c¡ ni, jusqn'ici, n' était pas exclu de la circula
tion, fut prohibé tout-a-fait; ils demandaient 
que la transmission en fút iuterdite, et qu' on 
ordonnat a tous ceux qui en possédaient de se 
présenter aux caisses publiques pour l'échan
ger contre des assignats. 

La terreur avait presque fait ccsser l'agio
tage. Les spéculations sur le numéraire étaient, 
comme on vient de le voir, devenues impos
sibles. Le papier étranger, frappé de réproba
tion, ne circnlait plus eomme dellx mois an
paravant; et les banquiers, accusés de toutes 
parts d\~tre les intermédiaires des émigrés, et 
de se livrer a l'agiotage, étaient daos le plus 
grand effroi. Pour un moment, le scelIé avait 
été mis chez eux , mais 011 sentit bientot le 
danger d'interrompre les opérations de la ban
que, d'arreter ainsi la circulation de tous les 
capitaux, et on retira le scellé. Néanmoins, 
l'cffroi était assez grand pour qu'on ne son
geat plus a aucune espece de spéculation. 

La compagnie des ludes vcnait enfin (I'etn 
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abolic. On a Vll quelle intrigue s'était formée 
entre quelques députés pour spéculer sur les 
actions de eette eompagnie. Le baron de Ratz, 
s'entendant avec Julien de Toulouse, Delaunay 
d' Angers, et Chabot , voulait, par des motions 
effrayantes, faire baisser les actions , les ache
ter alors, puis, par des motions plus douees, 
les taire remonter, les revendre, et réaliser 
les profits de cette hausse frauduleuse. L'abbé 
d'Espagnac, que Julien favorisait aupres du 
comité des marchés, devait preter les fonds 
pour ces spéculatious. Ces misérables réussi
rent, en effet, a faire tomber les aetions de 
/j5óo a 650 livres, et reeueillirent des profits 
considérables. Cepcndant on ne pouvait éviter 
la suppression de la compagnie; alors ils se 
mirent a traiter avec elle pour adoucir le dé
cret de suppression. Delaunay et J uliell de 
Toulouse le discutaient avec ses directeurs, et 
lcur disaient : « Si vous donnez telle somme, 
!lOUS présenterolls tel décret; sinon, nous en 
présenterons te! autre. )) I1s convinrenl d'une 
somme de cinq cent mille franes, moyennant 
laquelle ils devaient, en proposant la suppres
sion de la compagnie, qui était inévitable, lui 
faire attribuer a elle-meme le soin de sa liqui
dation, ce qui pouvait prolonger pour long
temps encor\' sa durp\,. La somme devait etr(~ 
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partagée ent."e Delaunay, Julien ele Toulouse, 
Chabot, et Bazire, que son ami Chabot avait 
mis au fait de l'intrigue, mais qui refusa d'y 
prendre part. Delaunay présenta le décret de 
suppression le J 7 vendémiaire. Il proposait de 
supprimer la compagnie, de I'obliger a resti
tuer les sornmes qu'elle devait a !'état, et sur
tout de luí faire payer le droít sur les transferts, 
qu'elle était parvenue a éluder en transfor
mant ses actions en inscriptions sur ses livres. 
11 proposait ellfin de lui laisser a elle-meme le 
soin de sa liquidation. Fabre-d'Églantine, qui 
n'était pas encore dans le secret, et qui spécu
lait, a ce qu'il para!t, en sens contraire, s' é
leva aussit6t contl'e ce projet, en disant que 
permettre a la compagnie de se liquider elle
meme, c'était l'éterniser, et que SOtIS ce pré
texte elle demeurerait indéfiniment en exerciee_ 
Il eonseilla done de transporter au gonverne
ment le soin de eette liquidatíon. Cambo n de
manda, par un sOlls-amendement, que I'état, 
en faisant la liquida tío n , ne rest~'tt pas ehargé 
des dettes, si le passif de la eompagnie excé
dait Son actif. Le décret et les deux amende
ments fnrent adoptés, et on les renvoya a la 
commission, pour en arreter la rédaction dé
finitive. Aussitót les membrcs uu complot 
penserent qu'il fallait s'emparcr c1e Fabrf' pour 



CONVE~TJON NATIO]'; ALE (1793). 427 

obtenir, au moyen de la rédaction, quelques 
modifications au décret. Chabot fut dépeché 
á Fabre avec cent mille franes, et parvint a le 
gagner. Voici alors ce qui fllt !ait : on rédigea 
le décret tel qu'il avait été adopté par la con
vention, et on le donna a signer a Cambon et 
allx memhres de la commission quí n'étaient 
pas complices du projet. Ensuite OH ajollta a 
eette copie authentique quelques mots qui 
en altéraient tout-a-fait le sens. A l'article des 
transferts qui avaient échappé au droít, et qui 
devaient le supporter, on ajouta ces mots: 
Excepté ceux jáits en fraude, ce quí faísait 
revivre toutes les prétentions de la compagnie 
a l'égard de l'exemption du droit. A propos de 
la liquidation, il fut encore ajouté ces mots : 
!J' apres les slatuts el réglernents de la cornpa
gnie, ce qui donnait entrée a celle-ci dans la 
liquidation. Ces mots intercalés changeaient 
~ravement le dispositíf du décret. Chabot, 
Fahre, Delaunay, J ulien de Toulouse, signe
reIlt ensuite, el remirent la copie falsifiée a la 
commission de l'envoi des loís, qui la fit im
primer et promulguer comme décret authen
tique. lis espéraient que les membres qui 
avaient signé avant eette légere altération, ou 
Ile s'en souviendraient pas, ou ne s'en aper
cevraient pas, et ils se partagerent la somme 



{p. s HI::VOLlITION FIl.AN(,:AISL 

,de cinq cent mille franes. Bazire refllsa seul sa 
part, en disant qu'il ne voulait point participer 
a de telles turpitudes. 

Cependallt Chahot, dont OH commen¡;ait a 
dénoneer le luxe, tremblait de se voir compro
mis. Il avait suspendu les cent mille franes,rc
(:us ponr son compte, dans des Jienx d'aisance; 
,et eomme ses complices le voyaient pret a les 
trahir, ils mena<,;aient de prendre les devants , 
et de tout révéler s'il les abandonnait. TeUe 
avait été l'issue de cette honteuse intrigue liée 
entre le baron de Batz et trois ou quatre dé
putés. La terreur génél'ale qui grondait sur 
toutes les tetes, me me innocentes, s'était com
muniquée a eux, et ils avaient peur de se voir 
découverts et punis. Pour le moment donc, 
loutes les spéclllations étaient suspendues, (>1 

personne ne songeait plus a se livrer a J'agio
tage. 

e'est dans cet instant, ou l'on ne craignail 
pas de faire violence a toutes les idées re<;ues . 
• \ toutes les habitudes établies, que le projel 
,le renouveler le systeme des poids et mesures 
d de changer le calendrier fut exécuté. Le goút 
,le la régularité et le mépl'is des obstacLes de
vaient signaler une révolution qui était a la fois 
philosophique et politiqueo Elle avait diviSt~ le 
¡erritoire en quatre-villgt-tTois pOl'li(llls t'~alf's; 
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die avait lIniformisé l'administratioll civile, re
ligieuse et militaire; elle avait: égalisé toutes les 
parties de la dette publique. Elle ne pouvait 
manquer de régulariser les poids, les mesures 
et: la division dll temps. Sans doute ce gout 
pour l'uniformité, dégénérant en esprit de sys
teme, en furellr meme, a fait oublíer trop sou
vent les variétés nécessaires el attrayantes de 
la nature; mais ce n'est que dans ces sortes 
d'acd~s que l'esprit humain opere les régéné
rations grandes et difficiles. Le nouveau sys
teme des poids el mesures, l'nne des plus belles 
créations du siecle, fut le résllltat de cet auda· 
cienx esprit d'innovation. On imagina de pren
dre pour nnité de poids et pour unité de me
sures, des quantités naturelles et invariables 
dans tons les pays. Ainsi, l'eau dístillée fut 
prise pour unité de poids, et une partie du 
méridien pour unité de mesure. Ces unités, 
multipliées ou divisé es par dix, a l'infini, for
merent ce Leau systeme connu sous le nom de 
caleul décimal. 

La meme régularité devait etre appliquée a 
la divísion du temps; et la difficulté de chan
ger les habitudes d'nn peuple, dan s ce qn'elles 
ont de plus invincible, ne devait pas arreter 
des hommes aussi résolus que ceux qui prési
daient alors aux destinées de la Franee. Déja 
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ils avaient changé !'ere grégorienne en ere ré
publicaine, et fait dater celle-ci de l'an premier 
de la liberté. Ils tirent commencer l'année et 
la nouvelle ere au 22 septembre 1792, jour 
qui, par une rencontre heureuse, était celui 
de l'institution de la république et de l'équi
noxe d'automne. L'année aurait du etre divisée 
en dix parties, conformément au systeme dé
cimal; mais en prenant pour base de la divi
sion des mois les douze révolutions de la lune 
autour de la terre, íl fallait admettre douze 
mois. La nature commandait ici l'infraction au 
systeme décimal. Le mois fut de trente jours; 
il se divisa en troisdizaínes dejours, nommées 
décades, et rempla~ant les quatre semaines. 
Le dixieme jour de chaque décade fut consa
cré au repos, et rempla~a l'ancien dimanche. 
C'était un jour de repos de moins par mois. La 
religion catholique avait multiplié les fetes a 
l'infini; la révolution, préconisant le travaíl, 
croyait devoir les réduire le plus possible. Les 
moís s'appelerent du nom des saisons aux
quelles iIs appartenaient. L'année commen<;ant 
en automne, les trois premiers mois apparte
naient a cette saisan; on les nomma, le I er, ven
démiaire, le 2", brumaire, le 3", frimaire; les 
trois suivants, correspondant a l'hiver, s'appe
laient nivose, plllviose, ventose; les trois au-



CONVENTION NATIONALI, (1793). 431 

tres, répondant au printemps: germinal,jloréal, 
prairial; les trois derniers enfin, comprenant 
I'été, furent nommés messidor, thermidor,ftuc
lidor. Ces douze mois, de trente jours chaque, 
ne faisaient que trois cent soixante jours en 
tonto Il restait cinq jours pour compléter l'an
née; ils furent appelés complémentaires, et on 
But la beIle idée de les réserver pour des fetes 
nationales, sous le nom de sans - culottides , 
nom qu'il faut accorder au temps, et qui n'est 
pas plus absurde que beaucoup d'autres adop
tés par les peuples. La premiere dut etre con
sacrée au génie; la seconde, au tral'ail; la troi
sieme, ame belles actions; la quatrieme, aux 
récompenses; la cinquieme enfin, a l'opinion. 
CeHe derniere fete, tout - a -fait original e , et 
parfaitement adaptée au caractere frall(;;ais, de
vait etre une espece de carnaval poli tique de 
vingt - quatre heures, pendant lequel il serait 
permis de dire et d'écrire impunément sur tont 
homme public, tout ce qu'il plairait au peuple 
et aux éerivaills d'imaginer. C'était a l'opiuion 
a faire justice de !'opillion meme, et a ton s 
les magistrats a se défendre par leurs ver tus 
contre les vérités et les calomnies de ce jour. 
Rien n'étaít plus grand et plus moral que cette 
id¡>e. Il ne fallt point, paree qu'une destinée 
plus forte a emporté les pensées et les institu-



432 RÉVOLUTlON FRANqAISE. 

tions de ceHe époque, frapper de ridicllle &es 
vas tes et hardies conceptions. Les Romaills ne 
sont pas restés ridicules, parce que, le jour du 
triomphe, le soldat placé derriere le char du 
triomphateur, pouvait dire tout ce que lui sug
gérait sa haine Oll sa gaité. TOllS les quatre ans, 
l'année bissextile, amenant six jours eomplé
mentaires au líeu de cinq, eette sixieme salls
culottide devait s'appeler fete de la révolution, 
etetre consacrée a une grande soleuuité, dan s 
laquelle les Fran/{ais viendraient célébrer l'é
poque de leur affranehissement et J'institntion 
de la république. 

Le jour fut divisé, suivant le systeme déci
mal, en dix parties ou heures, eeHes-ei en dix 
autres, et ainsi de suite. De nouveaux eadrans 
furent ordonnés pour metlre en pratique eette 
nouvelle maniere de calculer le temps; cepen
dant, pour ne pas tout faire a la fois, on ajourna 
a une anllée cette derniere réforme. 

La derniere révolution, la plus difficilc, la 
plus aeeusée de tyrannie, fut ceHe qu'on essaya 
a l'égard du culte. Les 10is révolutionnaires, re
latives a la religiou, étaient restées telles que 
l'assemblée eonstituallte les avait faites. On se 
souvient que cette premiere assemblée, dési
rant ramener l'administration eeclésiastique a 
l'uniformité de l'admÍnistration civile, vOlllnl 
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que les circonscriptions des dioeeses fussellt les 
memes que celles eles dépar·tements, que l'é
veque fut électif eomme tous les autres fone
tionnaires, et qu'cn un mot, sans toucher au 
dogme, la discipline fUt régularisée, cornme 
venaient ele l'etre tOlltes les parties de l'organi
satíon politiqueo Telle fut la constitution civile 
du c1ergé, a laquelle on obligea les ecclésiasti
ques de preter serment. Des ce jour, on s'en 
souvient, il Y eut un schisme; on appcla pre
tres constitutionnels OH assermeutés, ceux quí 
avaient adhéré a la nouvelIe instilution, et 
pretres réfractaires cellX qui s'y étaient refu
sés. Ces derniers élaiellt seulement privés de 
lellrs fonctions et pourvus d'une pensiono L'as
semblée légisJativc, voyant qu'ils s'attachaient 
a indisposer l'opinion contre le nouvcau ré
gime, les soumit a la surveillance des a utorités 
des dépa-rtements, et décréta meme que sur un 
jugement de ces autorités, ils pourraient etre 
ballnis du territoire de la France. La conven
tion, plus sévere enfin, a mesure que leur 
condllite devenait plus séditieuse, condamna 
a la déportation tous les pretres réfractaires. 
L'emportement des esprits angmentant chaque 
jour, on se demandait pourquoi, en abolissant 
toutes les anciennes superstitions monarchi
ql1es, on cOllservait encore un fantóme de re-

Y. ',ül 
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ligion, a laquelle presque personne ne croyait 
plus, et qui formait le contraste le plus tran
chal1t avec les nouvelles institutions, les nou
velles rnreurs de la Franee républicaine. Déjit 
on avait demandé des 10Ís pour favorÍser les 
pretres mariés, et les protéger contl'e certaines 
administrations locales ql1i voulaient les priver 
de lel1rs fonctions. La convention, tres-l'éser
vée en cette matiere, n'avait ríen voulu statuer 
a leur égard, mais par son silenee meme, elle 
les avait autorisés a conserver leurs fonctions 
et leurs traitements. 11 s'agissait en outre, dans 
certaÍnes pétitions, de ne plus salarier aucun 
culte, de laisser chaque secte payer ses minis
tres, d'interdire les cérémonies extérieures, el 

d'obliger toutes les religions a se renfermer 
dans leurs temples. La convention se borna a 
réduire le revenu des éveques au maximum 
de six mille frallcs, vu qu'il y en avait dont le 
revenu s'élevait a soixante-dix mille. Quant a 
tout le reste, elle ne vOlilut rien prendre sur 
elle, et garda le silence, Jaissant la France 
prendre l'initiative de l'abolirion des cultes. 
Elle craignait, en touchant elle - meme aux 
croyances, o'indisposer une partie de la popu
lation, encore attachée a la religion catholique. 
La commune de Paris, moins réservée, saisit 
cette oecasion importanh~ d'ulle grande ré-
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forme, et s'empressa de donner le pr'emier 
cxemple de l'abjuration <Iu catholicisme. 

Tandis que les patríotes de la convention et 
des J acobins, tandis que Robespierre, Saint
J ust et les autres chefs révolutionnaires, s'ar
rétaient au déisme, Chaumette, Hébert, tous 
les notables de la commune et des Cordeliers, 
placés plus bas par lellrs fonctions et leurs lu
mieres, devaient, suivant la Ioi ordinaire, dé
passer la borne, et aller jusqu'a l'athéisme. 
lIs ne professaient pas Ollvertement cette doc
trine, mais on pouvait la leur sllpposer; 
jamais dans lellrs discours ou leurs feuilles, ils 
Ile pronon<,;:aient le 110m de Dieu, et ils répé
taient san!> cesse qu'un peuple ne devait se 
gOllverner que par la raison, et n'admettre 
d'autre culte que celui de la raison. Chaumette 
n'était ni bas, ni méchant, ni ambítieux eomme 
Hébert; il ne eherchait pas, en cxagérant les 
opinions régnantes, a supplanter les chefs ac
tuels de la révolution; mais, dénué de yues po
litiqucs, pleill d'llne phiJosophie commune, 
entrainé par un cxtraordinaire penchant a la dé
clamatlon, íl prechait, avec l'ardeur et l' orglleil 
dévot d'un missionnaire, les bonnes mreurs, le 
travail, les vel'tus patriotiqnes, et la raison en
fin, en s'abstenant tonjours de nommer Diell. 
1l s'était élevé av('c véhémence contre les pil-

28. 
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lages; il avait fortement réprimandé les femmes 
qui négligeaient le soin de leur ménage pour 
se meler de troubles politiques, et avait eu le 
courage de faire fermer leur club; il avait pro
voqué l'abolition de la mendicÍté et l'établisse
ment d'ateliers publics pour fournÍr du travail 
aux pauvres; iI avait tOllné contre la prostitu
tion, et avait faít prohiber par la commllne la 
profession des filIes publiques, partout tolérÉe 
comme inévitable. Il était défendu 11 ces mal
heureuses de se montrer en public, d'exercer 
meme dans l'intérieur des maisons leur déplora
ble industrie. Chaumette disait qu'elles apparte
naient aux pays monarchiques el catholiques, 
ou il y avait des citoyens oisifs, des prétres 
non mariés, et que le travail et le mariage de
vaient les chasser des républiques. 

Chaumette, prenant done l'initiative all nom 
de ce systeme de la raison, s'éleva a la com
mune contre la pub licité du culte catholique. 
Il soutint que c'était un privilége dont ce cnrte 
ne devait pas plus jouir qu'un autre; que si cha
que secte avait cette faculté, bientot les rues 
et les places publiques seraient le théatre des 
farces les plus ridicules. La commUlle ayant la 
police locale, iI fit décider, le 23 vendémiaire 
( 1 4 octobre), que les ministres d' aucune reli
gion nf' pOllrraient exercer len!' cnlte hors des 
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temples. Il fit instituer de Ilouvelles céreulO
nies funebres pour rendre les derniers devoirs 
aux morts. Les amis et les parents devaient 
seuls accompagner le cercueil. TOllS les signes 
religi.eux furent sllpprimés dans les cimetieres, 
et remplacés par une statue du Sommeil, a 
l'exemple de ce que Fouché avait fait dans le 
département de l' Allier. Au ]ieu de cypres et 
d'arbustes lugubres, les cimetieres furent plan
tés des arbres les plus riants et les plus odo
rants. « Il faut, dit Chaumette, que l'éclat et le 
« parfum des fleurs rappellent les idéesles plus 
« douces; je voudrais, s'il était possible, pou
« voir respircr l'ame de mon pere! )) Tous les 
signes extérieurs du culle furent enticremenl 
abolis. On décida encore dans un n)(~me arre té , 
et toujours sur les réquisitoires de Chaumette, 
qu'on ne pouI'l'ait plus velldl'c dans les rues 
toules especes de jongleries, lelles que des 
saints-suaires, des mouchoirs de sainle Véro
nique, des ecce-homo, des croix, des agnus 
Dei, des vierges, des cors el bagues de saint 
Huberl, ni pareiJlement des poudres, des eaux 
médicinales, el autres drogues falsijiées. L'image 
de la Vierge fut partout supprimée, et toutes 
les madones qui se trouvaient dans des niches, 
aux coills des rues, furent remplacées par les 
hustes de lVlarat et Lepclletier. 
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Anacharsis elootz, ce meme baron prussien 
qui, riche a cent mille livres de rentes, avait 
quitté son pays pour venir a París représen
ter, dísait-il, le gellre humain, qui avait figuré 
a la premiere fédération de 1790, a la tete des 
prétendus envoyés de tous les peuples, et qui 
ensuite fut nommé député a la convention na
tionale, Anacharsis elootz prechait sans ccsse la 
république universelle et le culte de la raison. 
lllein de ces dellx idées, il les développait 
sans relache (Ians ses écrits, et, tantot dans 
des manifestes, tantot dans des adresses, illes 
proposait a tons les peuples. Le déisme lui pa
raissait anssi coupable que le catholicisme 
meme; il ne cessait de proposer la destruction 
des tyrans et de toutes les especes de dieux ; et 
prétemlait qu'il ne devait res ter chez l'huma
nité, affranchie et éclairée , que la raison pure, 
et son culte bienfaisant et immortel. 11 disait 
a la convention : « Je n'ai pu échapper a tous 
c( les tyrans sacrés et profanes que par des 
« voyages continuels; j'étais aRome quand OIl 

« voulait m'incarcérer a París, et j'étais a 1Jon
« dres quand on voulait me bruler a Lisbonne. 
(( e'est en faisant ainsi la navette d'un baut de 
«( l'Enrope a l'autre, que j'échappais aux al
« gnazils, aux monchards, a tous les maltres, 
" a tous les valcts. Mes émígrations ccssere/lt 
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(l quand l'émigration des scélérats commen«a. 
(e e'est dans le chef:'lieu du globe , c'est a Paris, 
{( qu'était le poste de l'orateur du genre hu
« maín. Je ne le quíttai ptus depuis 1789; c'est 
« alors que je redoublai de úle contre les pré
I( lendus souverains de la lerre et du cíel. Je 
« prechais hautcment qu'il n'y a pas d'autre 
(e Dieu que la nature, d'autre souverain que 
« le genre humain, le peuple-dieu. Le peuple 
« se suffit a lui-meme, it sera toujours debout. 
« La nature ne s'agenouille point devant elle
le meme. J lIgez de la majesté du genre humain 
( libre par celIe dll pellple fran<;ais, qui n'en 
C( est qu'une fraction. J ugez de l'infailJibilité 
« du tout par la sagacité d'llne portion qui, 
( eHe sente, fait trembler le monde esclave. 
« Le comité de surveillance de la république 
(e universelle aura moins de hesogne que le 
,( comité de la moindre section de Paris. Une 
« confiance générale remplacera une méfianee 
I( universeUe. Il y aura dans ma république peu 
« de bureaux, peu d'impóts, et point de honr
« reau. La raison réunira lous les hommes dans 
« un seul faisceau représentatif, sans autre líen 
« que la correspondance épistolaire. Citoyens, 
«( la religion est le seul obstacÍe a eette utopie 
f( le temps est venu de la détruire. Le genre 
,( humain a brúlé ses Iisieres. 011 n'a de vi-
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« gueur, dit un ancien, que le jour qui suit un 
ce mauvais regne; profitons de ce premier jour, 
(( que nous prolongerons jusqu'au lendemain 
(( de la délivrance du monde. » 

Les réquisitoires de Chaumette ranimerent 
toutes les espérances dé Clootz; il alla trouver 
Gobel, intrigant du Porentruy, devenu éveque 
constitutionnel du département de Pads, par 
ce mouvement rapide qui avait élevé Chau
mette, Hébert et tant d'autres aux premieres 
fonctions municipales. Il lui persuada que le 
moment était venu d'abjllrer, a la face de la 
Fl'ance, le culte catholique, dont il était le pre
miel' pontife; que son exempleel1trainerait tous 
les ministres du culte, éclairerait la nation, pro
voquerait une abjuration générale, et oblige
raít la convention a prononcer alors l'aholition 
du christiallisme. Gohel ne voulut pas préci
sément abjurer sa croyance meme, et déclarer 
par la qu'il avait trompé les hommes pendant 
toute SOl vie ; mais il consentit a venir abdiquer 
l'épiscopat. Gobel décida ensuite ses vicaires 
a suivre cet exemple. Il fut convenu aussi avec 
Chaumette et les membres dll département que 
toutes les autorités constituées de Paris aCCOffi
pagneraient Gobel, et feraient partie de la dé
putatíon, pour lui donner plus de solennité. 

Le 17 brumaire (7 novembre J. 793) , Mo-
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moro, Pache, Lhuillier, Chaumette, Gobel et 
tous ses vicaires, se rendent a la convention. 
Chaumette et Lhuillier, tons deux procureurs, 
l'un de la commune, l'autre du département, 
annonceht que le c1ergé de Paris vient rendre 
a la raison un hommage éclatant et sincere. 
Alors ils préselltent Gobel. Celui-ci, eoiffé du 
bOllDet rouge, et tenant a la maill sa mitre, sa 
erosse, sa croix et son anneau , prend la parole : 
(( Né plébéien, dit-iI , curé dans le Porentruy , 
envoyé par mon c1ergé a la premiere assem
blée, puis élevé a l'archeveché de Paris, je n'ai 
jamais cessé d'obéir an pell pIe. J'ai accepté les 
fonctions que ce peuple m'avait autrefois COll

fiées, et aujourd'hui je luí obéis encore en ve
uant les déposer. Je m'étais fait éveque quand 
le peupIe vouIait des éveques; je cesse de l'etre 
maintenallt que le peuple ll'en veut plus. » 

Gobel ajoute que tout son clergé, animé des 
memes sentiments, le charge de faire la meme 
déclaration. En achevant ces paro les , il dépose 
sa mitre, sa croix et son anneau. Son c1ergé 
ratifie sa déclaratioll. Le président lui répond , 
avec adresse, que la convention a décrété la 
liberté des cuItes, qu'elle a dli la Iaisser touL 
entiere a chaql1e secte, qu'elle ne s'est jamais 
ingérée dans lenrs cl'oyances, mais qu'eHe 
ótpplótudit a eeHes qui, éclairées par la raiSOll , 
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viennent abjurer leurs superstitiolls et leurs 
erreurs. 

Gohel n'avait pas abjuré le sacerdoce et le 
catholicisme, et n'avait pas osé se déclarer un 
imposteur qui venait enfin avouer ses menson
ges; mais d'autres étendeut pour lui cette dé
claration. « Revenll, dit le curé de Vaugirard, 
des préjugés que le fanatisme avait mis dans 
mon creur et dans mon esprit, je dépose mes 
lettres de pretrise. ») Divers éveques et curés, 
membres de la convention, suivcnt cet exem
pIe, et déposent leurs leUres de prctrise ou 
abjurent le eatholieisme. J ulien de Tonlouse 
abdique aussi sa ql1alité de ministr'e protestant. 
Des applaudissements furieux de l'assemblée 
et des tribunes aeeueillent ees abdications. 
Dans ee moment, Grégoire, éveque de Blois, 
entre dans l'assemblée. On lui raconte ee qui 
viellt de se passer, et on l'engage a ¡miter 
l'exemple de ses collegues. n refuse avec cou
rage : c( S'agit - il du revenu :lttaché aux fOlle
tions d'éveque? je l'abandonne, dit-il, sans 
regret. S'agit - il de roa qualité de pretre et 
(l'éveque? je ne puis ro'en dépouiller; má re
tigion me le défend. J'invoque la liberté des 
cultes.), Les pal'oles de Gl'égoire s'achevent 
dans le tumulte, mais ll'al'l'etent point eepen
dant l"explosion de joie que eette scene a ex-
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citée. La cléputation quitte l'assembléeau milieu 
c]'une fonle immense, et va se remIre a l'Hotel
de-Ville pom recevoir les félicitations de la 
commune. 

Il n'était pas difficile, une foís cet exemple 
donné, d'exciter toutes les sections de Paris et 
toutes les communes de la république a l'imi
ter. Bientot les sections se réunissent. et vien
nent déc\arer, l'une apres l'alltre, qu'elles re
noneent a toutes les erreurs de la superstition, 
et qu'elles ne reconnaissent plus qu'un seul 
cnlte, celuí de la raison. La section de I'Homme
Armé déclare qu'elle ne reconnait d'autre 
culte que celui de la vérité et de la raison, 
d'autre faTl~tisme que celui de la liberté et de 
l'égalité, d'autre dogme que celui de la frater
nité et des lois républicaines décrétées depuis 
le 31 lIlai 1793. Celle de la Réunion annOllce 
qu'elle fera un fen de joie de tous les confes
sionnaux, de tOllS les livres qui servaient aux. 
catholiques, et qu'elle fera fermer l'église de 
Saint-Méry. CeHe de Guillaume-Tell renonce 
pour toujours au culte de l'erreur et du men
songe. CeHe de Mucius Sc¡evóla abjure le ca
tholicisme , et fera, décadi prochain, sur le 
maitre - antel de Saint.Sulpice, l'inaugllration 
des bustes de Marat, de Lepelletier et de Mu
cius SCa'vola. CeIle des Piques n'adorera d'au-
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tre Diell que le Dieu de la liberté et de l'éga
Jité. CeIle de l' Arsenal abdique allssi le culte 
catholique. 

Ainsi, les sections prenant l'initiative, abju
raient le catholicisme comme religion publi
que, et s'emparaient de ses {>difices et de ses 
trésors comme d'édifices et de trésors appar
tenant au domaine communal. Déja les députés 
en mission dans les départements avaient en
gagé une foule de comnmnes 11 se saislr du 
mobilier des églises, qui n'était pas nécessaire, 
disaient-ils, a la religion, qlli, d'aillellrs, comme 
toute propriété publique, appartellait a l'état, 
et pouvait etre consacré a ses hesoins. Fouché 
avait envoyé du département de l'AlIier plu
sieurs caisses d'argenterie. II en était venu 
beaucoup aussi de divers départements. Bientot 
le meme exemple, suivi a Paris et aux environs, 
tit afflller a la barre de la convention des mon
ceaux de richesses. On dépouilla toutes les 
églises, et les communes envoyerent des dépu
tations avec 1'01' et l'argent accumulés clans les 
niches des saints, ou dans les lieux consacrés 
par une ancienne dévotion. On se rendait en 
procession a la convention, et le peuple, se 
Jivrant a ses gouts burlesques, parodiait de la 
maniere la plus bizarre les scenes de la religion, 
I't trouvait autant de plaisir a les profane!' 
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qu'il en avait trouvé jadis a les célébrer. Des 
hommes, vetus de surplis, de chasubles, de 
chapes, venaient en chantant des alleluia et 
en dansant la carmagnole a la barre de la con
vention; ils y déposaiellt les ostensoirs, les 
crucifix, les saints ciLoires, les sta tues d' 01' et 
d'argent; ils pronolH,;aient des discours bur
lesques, et SOllvent adressaient aux saints eux
memes les aHocutioJls les plus singulieres. 
« O vous! s'écriait une députation de Saínt
« Denis, o vous, instruments da fanatisme! 
« saillls Lienheurellx de tOllte espece, soyez 
« enfin patrio tes , levez-volls en masse, sel'\'ez 
« la patrie en allant vous fondre a la Monnaie, 
« et faites en ce monde notre bonhear que 
« vous vouliez faire dans ¡'autre. )) A ces scimes 
de gaité saccédaient tout-a,collp des scenes de 
respect et de recueillement. Ces memes indi
vidas, qui foulaiellt anx pieds les saints ou 
christianisme, portaient un dais; ils en Oll

vraient les volles, et montrallt les bustes de 
Marat et de Lepelletier, « Voici, disaient-ils, 
non pas des dieux faits par des hommes, m,tis 
l'image de citoyells respectables, assassinés 
par les esclaves des rois. )) 011 défilait ensllite 
devant la convention, en chantant encore des 
alle/uia et en dansant la carmagnole; on allait 
déposer les riches déponilles des alltels a la 
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Monnaie ,et les bus tes vénérés de Marat et 
Lepelletier dans les églises, devenues désormais 
les temples d'un nou veau culte. 

Sur le réquisitoire de Chaumette, il fut ar
reté que l'église métropolitaine de Notre-Dame 
serait cOllvertie en un édifice républicain , ap
pelé Temple de la Raison; une fete fut instituée 
pour tous les jours de décade. Elle dut rem
placer les cél'émonies catholiques du dimanche. 
Le maire, les officiers municipaux, les fonc
tionnaires publics, se rendaient clans le temple 
de la Raison, y lisaient la déclaratioll des droits 
de l'homme, ainsi que l'acte constitntionnel, 
y faisaient l'al1alyse des nouvelJes des armées, 
et racontaient les actions d'éclat qui avaient eu 
líeu dans la décade. Une bOliche de vérité, 
semblable aux bOlIches de dénonciations qui 
se tronvaient a Venise, était placée dans le 
temple de la Raison pOll!' recevoir les avis, 
reproches OH conseils, utiles au bien publico 
On faisait la levée de ces leUres chaque jou!' 
de décade; OIl procédait a leur lecture; un ora
teur proIlon~ait un discolIl's de morale; apres, 
on exécutait des morceaux de musique, et OIl 
6nissait par chanter des hymues républicains. 
n y avait dans le temple deux tribunes, l'llne 
pour les vieillards, I'autre ponr les femmes 
t'nceintes, avec ces mots; Re.rpecl el la vieil-
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lesse, respect el soins aux jemmes enceinles. 
La premiere fete de la raison fut célébrée 

avec pompe le 20 brumaire (10 novembre). 
Toutes les sections s'), rendirent avec les auto
rités constituées. Une jeune femme représen
tait la déesse de la Raison; c'était l'épouse de 
l'imprimeur Momoro, l'un des amis de Vincent, 
Ronsin, Chaumette, Hébert, et pareils. Elle 
était vetue d'une draperie blanche; UIl man
teau bleu céleste flottait sur ses épaules; ses 
cheveux épars étaient recouverts du bonnet de 
la liberté. Elle étaít assise sur un siége antique, 
entomé de lierre, et porté par quatre citoyens. 
De jeunes filies, ve tu es de blauc el couronnées 
de roses 1 précéclaient et suivaient la déesse. 
fluis venaient les bustes de Lepelletier et de 
Marat, des musiciens, des troupes, el toules 
les sections armées. Des discours furent 
prononcés, et des hymnes chantés dans le 
temple de la Raison; on se rendit ensuite a ]a 
convention; Chaumette prit la parole en ces 
termes: 

ce Législateurs, le fallatisme a cédé la place 
({ a la raison. Ses yeux louches n'ont pu sonte
cc nir l'éclat de la lumiere. Aujourd'hlli un 
ec peuple immense s'est porté sons ces voutes 
ce gothiques, qlli pour la premiere fois Ollt serví 
(e d'écho a la véritp. La, les FralH:ais out c"lé-
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(( bré le seul vrai culte , celni de la liberté, ce
( lui de la raison. La, nous avons formé des 
« vcenx ponr la prospérité des armes de la 
( république. Vi, nous avons abanoonné des 
« idoles Ínanimées, pour la raison , pour eette 
« image animée, chef-d'ceuvre de la nature. » 

En disant ces mots, Chaumette montrait la 
déesse vivante de la Raison. La jeune el beIle 

.. femme qui la représelltait, descend de son siége, 
et s'approche du président, qui lui donne l'ae
colad e fraterneIle au miliell des bravos univer
seis, et des cris de vi",e la république! vive la 
Raisoll! a bas le fanatisme! La convention , 
qui n'avait encore pris allCllne part a ces re
présentations, est entl'aluée, et obligée de 
suivre le cortége, qui retourne une seconde 
fois au temple de la Raison, et va y chauter 
un hymne patriotiqne. Une nouvelle impor
tante, ceHe de la reprise de Noirmoutiers sur 
Charette, augrncntait la joie générale, et luí 
donnait un motif plus réel que celui de l'abo
lition du fanatísme. 

On voit sans doute avec dégout ces scenes 
sans recueillement, sans bOlllle foi, ou un peu
pie changeait son culte, sans cornprendre ni 
rancien, ni le nOllveall. Mais quand le peuple 
est-il de bonne foi? quam} est-il capable de 
compren ore les oogmes qu'on lui donne a 
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croire? Ordinaírement, que lui faut - il? De 
grandes réunions qui satisfassent son besoin 
d' etre assemblé, des spectacles symboliques, 
ou on luí rappelle sans eesse l'idée d'une puis
sanee supériellre a la sienne, en fin des fetes 
ou l'on reode hommage aux hommes qui oot 
le plus approché du bien, du beau, du grand, 
en un mot des temples, des cérémonies et des 
saints. IL avait ici des temples, la Raison, Ma
rat et Lepelletier. Il était réuní, il adorait une 
puissance mystérieuse, il célébrait deux hom
mes. Tous ses besoins étaient donc satisfaits, 
et il n'y cédait pas autrement qu'il n'y cede 
toujours. 

Si 1'on considere le tableau de la France a 
cette époque, on verra que jamais plus de con
traintes ne furent exercées a la foís sur cette 
partie inerte et patiente de la population, sur 
laquelle se font les expériences politiques. On 
n'osait plus émettre aucnne opiníon; on crai
gnait de voir ses amis OH ses parents, de peur 
d'etre compromis avec eux, et de perdre la li
berté et quelquefois la vie. Cent mille arresta
tions et qnelques centaines de eondamnations 
rendaient la prison et l'échafaud toujours pré
sents a la pensée de vingt-cinq millions de Fran, 
({ais. On supportait des impOts considérables. 
Si OH était, d'aprf.s une classification tont arhi~ 

v. 
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traire, rangé dans la c1assc des riches, OH 

perdait pour eette année une portion de son 
revenu. Quelquefois, sur une réquisition d'un 
représentant ou d'un agent quelconque, íI fal
lait donner ou sa récolte, OH son mobilier le 
plus préeieux, en 01' et en argento On n'osait 
plus afficher aueun luxe, ni se jivrer a des 
plaisirs bruyants. On ne pouvait plus se servir 
de la monnaie métallique; iI faUait accepter ou 
donner un papier déprécié, et avec lequel il 
était difficile de se procurer les objets dont on 
avait besoin. n fallait, si on était marchand, 
velldre a un prix fictif; si on était acheteur, 
se contenter de la plus mauvaise marchandise, 
parce que la bonne fuyait le maximum et les 
assignats; quelquefois meme iI fa11ait s' en pas
ser tout-a-fait, parce que la bonne et la man
vaise se cachaient également. On n'avait plus 
qu'une seule espece de pain noir, commun an 
riche et au pauvre, qu'il fallait se disputer a la 
porte des boulangers, en faisant queue pen
dant plusíeurs heures. Les noms des poids 
et mesures, les noms des mois et des jours 
étaient changés; on n'avait plus que trois di
manches au lieu de quatre; enfin, les femmes, 
les vieillards, se voyaient privés des cérémonies 
du culte, anxquelles ils avaient assisté tOl1te 

lenr vie. 
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Jamais done le pouvoir ne bouleversa plus 
violemment les habitudes d'un peuple: mena
cer toutes les existen ces , déeimer les fortunes, 
régler obligatoirement le taux des éehanges, 
renouveler les appellations de toutes ehoses, 
détruire les pra tiq ues du culte, e' était sallS 
contredit la plus atroce des tyrannies; mais on 
doit tenir eompte du danger de l'état, des 
erises inévitables du commerce, et de l'esprit 
de systeme inséparable de l'esprit d'innova
tion. 

FIN DU TOME CINQUIEME. 
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CHAPITRE I.

Retour de Danton. - Divisions dans le parti de la Mon
tagne,. dantonistes et hébertistes. - Politique de Ro
bespierre et du comité de salut public.-Danton, accusé
aux Jacobins, se justifie; il cst défendu par-Bobespierre,
- Abolition du culte de la RaiS4Jn. - Derniers perfec
tionnements apportés -au gouvernemenr dilltatorial ré
volutionnaire. - Énergie du comité contre tous les
partis.-Arrestation de Ronsin, de Vincent, des quatre
députés auteurs du faux décret et des agents présumés

, de l'étranger.

DEPUIS la chute des girondins, le parti mon
tagnard, resté seul et victorieux, avait com
meneé ase fractionner. Les excés toujours plus

VI.



granJs de la révolution achevérent de le divi
ser tout - a-fait, et on touchait a une rupture
prochaine. Beaucoup :de députés avaient été
émus du sort des girondins,. de Bailly, de Bru
net , 4eHouchard; d'áu tres blámaient' les vio
lences commises al'égard du culte, les jugeaient
impolitiques et dangereuses. I1s disaient que
de nouvelles superstitions succédaient acelles
qu'on voulait détruire, que le prétendu culte
de la raison n'était que celui de I'athéisme, que
l'athéisme ne pouvait convenir á un peuple, et
que ces extravagarices étalerit payées par l'é
tranger. Au contraire, le parti qui régnait aux
cordeliers et a la cornmune , qui avait Hébert
pour écrivain, Ronsin et Vincent pour chefs ,
Chaumette et Clootz pour apótres , soutenait
que ses adversaires voulaient ressusciter une
faction modérée, et amener une nouvelle divi
sion dans la répuhlique.
- Danton était revenu de sa retraite, Il ne disait
pas sa pensée, mais Un chef de parti voudrait
en vain la cacher; elle se répand de proche en
proche, et devíent hientót manifesté a tous les
esprits, On savait qu'il aurait voulu empécher
l'exécution des girondins, et qu'il avait été vi
vement touché ,de Ieur fin tragique ; on savait
que, partisau et inventeur des moyens révolu
tioñnaires , il commeneait aen blámer l'emploi
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féroce et aveugle ; que la violence ne lui sem
blait pas devoir se prolonger au-delá du dan
ger, et qu'á la fin de la campagne actuelle et
aprés l'expulsion entiere des ennemis', il vou
lait faire rétablir le regne des lois douces et
équitables. On n'osait pas l'attaquer a la tri
bune des clubs. Hébert n' osait pas l'insulter
dans sa feuille du Pére Duchesne ; mais on ré
pandait verbalement les bruits les plus insi-:
dieux; on insinuait des soup~ons sur sa p.ro
bité;oft mppelait av.ee;:plus de perfidieque
jamais les concussions de la Belgique, et on
lui en attribuait une partie; on était méme
allé jusqu'á dire, pendant sa retraite a Arcis
sur-Aube, qu'il avait érnigré en emportant ses
richesses. On luiassociait, cornme ne valant pas
mieux , CamilJe Desmoulins, son ami, qui avait
partagé sa pitié pour les girondins, et avait
défendq Dillon; Philippeaux, qui revenait de
la Vendée; furieus, contre .5 désorganisateürs',
et tout prét a dénoncer Rónsinet Rossignol.
On rangeait encore dans son parti tous ceux
qui, de quelque maniere, avaient démérité des
révolutionnaires ardents, et le nombre com
mencait a en étre assez grand.

Julien de Toulouse , déja fort suspect par ses
liaisons avec d'Espagnac et avee les fournis
seurs, avait achevé de se compromettre par

l.
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un rapport sur lesadministrationsfédéralistes,
dans lequel il s'efforcait d'exeuser les torts de
la pluparr d'entre elles. A peine l'eut-il pro
noncé, <fUe les eordeliers et les jacobins soule
vés l'obligerent a se rétracter. lIs firent iune
enquete surila vie privée; ils découvrirent qu'il
vivait avec des agioteurs, et qu'il avait une ci
devant comtesse pour maitresse., et ils le décla
rerent tout ala fois corrompu el modéré, Fabre
d'Églantine venait tout-á-coup de changer de
situation, et déployait un luxe qu'on ne lui
connaissaít pas auparavant. Chabot , le capucin
Chabot, qui , en entrant dans l~ révolution,
n'avait que sa pensión ecclésiastique , venait
aussi d'étaler un beau mobilier, et d'épouser
la jeune soeur des deux Frey ,'3vec une dot de
deux cent miUe livres. Ce changement de for
tune si prompt excita des soupc;;ons centre les
nouveaux enrichis , et hientót une proposition
qu'ils firent a la cOlU(ention acheva de les per
dre. Un député, Osselin , venait d'étre arrété
pour avoir , disait-on, caché une émigrée. Fa
bre , Chabot, Julien, Delaunay, qui n'étaient
pas tranquilles pou!' eux-mémes ; Bazire , Thu
riot, qui n'avaient rien a se reprocher, mais qui
voyaient avee effroi qu'on ne ménageát pas
méme les membres de la convention,' pro
poserent un décret , portant qu'aucun député
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ne pourrait étre arrété , sans auparavant étre
entendu ala barre. Ce décret fut adopté; mais
tous les clubs et les jacobinsse souleverent , et
prétendirent qu'on vouIait renouveIer l'invio
Iabilué. Ils le firent rapporter, et commence
rent l'enquéte la plus sévere sur ceux qui
l'avaient proposé, sur leur conduite et sur 1'0
rigine de leur subite fortune. Julien, Fabre 1

Chabot, Delaunay, Bazire , Thuriot, dépopu
larisésen quelques jours, furent rangésdans
le.putides.hommeséquivoques. et modérés.
Hébert les couvrit d'injures grossieres dans sa
feuille , et les livra a la vile populace.

Quatre ou cihq autres individua partagerent
encore le méme sort, quoique jusqu'ici reconnus.
excellents patriotes. C'étaient Proli, Pereyra,
Gusman, Duhuisson et Desfieux. Nés presque
tous sur le sol étranger, ils étaient venus,
comme les denx Frey el comme Clootz , s~Jeter
daos la révolutien.franeaise , par enthousiasme.,
et probablement aussi par besoin defaire for
tune. On ne s'inquiéta pas de ce qu'ils étaient,
tantqu'on les vit ahonder dans le sens de la
.révolution. Proli, .qui était de Bruxelles , fut
envoyé avec Pereyra et Desfieux aúprés ide
Dumouriez, pour découvrir ses intentions. Ils
le firent. expliquer , et vinren t, comme nous
l'avons rapporté , le dénoncer a la convention
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et aux Jacobins. C'était bien jusque-Já ; mais
ils avaient été employés p~ .Lebrun , paree
qu'étant. étrangers et Insteuits., ils.ipouvaient
rendreides. .services . aux relations extérieu
res. En approchant Lebrun , ils apprirent. a
l'estimer, et ils le défendirentplus tardo Proli
avaitconnu heaucoup Durnouriez ; et , malgré
ladéfection de ce général, iI avait persisté a
vanter ses talentset a dire qu'on aurait pu le
conserver ala république; enfin , presque tous
conáaissant mie~x les¡pay-s;~oisins,·avaieQt.p1"
rné l'application du systeme jacobin ala Belgi
que et aux provinces réunies ala France. Leurs
propo,s furent recueillis, el lcrsqu'une défiance
générale' fitimaginer l'intervention . secrete
d'une factioa étnangére , 00 cornmenca a les
soup;onner, et a seraviser sur leurs discours.
00 sut qne Proli était fils naturel d~ Kaunitz ;
00 supposa qu'il étai t le meneur en chef, et 00

les métaw.orphosa tous-en-espions de Pitt et
deCobourg. Bientót. la fureur n'ent plus de
bornes, el l' exagération mérne de leur patrio
tisme ,qu'ils croyaient propre a les justifier,
De servit qu'a les compromettre davantage, 00
les confonditavec le partí des. ttuivoques , des
modérés, Ainsi ,desque Danton ou ses amis
avaient quelque observation a faire sur les
fautes des agents ministériels , ou sur les vio-
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lences exercées centre le culte , Ieparti Hé

hert, Vincent el Ronsin, répondait en cria~~ a
la modération , a la C()lTJ,lpf~q., ~ I~ fac;;tio~

étrang,ere.
Suivant l'usage , les modérés renvoyaien]; ~

[eurs .adversaires cette accusation , et leur c¡\i
saient : C'est vousqui eles lescomplices de ,C;~~

étrangers ;tout vous rétpPli'och~, et lacommune
violencede votre lallg~e, et le p¡rQj,et4~~oJlt

bAP\~V~$~ ~Jl P~uss~Q~ Wyt au pir~, Y()Yf;¡' ,

~~i~nt"j~ ~ ~~UJMº~\l~~ ,fJ.UjÍ,11'~r~ W;W
autorítélégislative , et renddeslois'spJ,ls Ieti-
tre modeste d'arrétés ; qui regle tout, police ,
subsistances , culte ; qui $u\l,stitue de SQU chef
une re,ligiou aune autre , remplace.les ancien
ues superstitions par des superstitious nou
velles, préche l'atbéisme, et se f<lit imiter par
~(>ute$le$~m)llicipalitésde la répllblique; voyez
pe~,.bQ.JW3#~ de Ia guerre,d'o*, s'échappent
une fou~ :d'\llgent~qui :vopt ,Q~n~ left ,pr9<vW:~es
rivaliser avec les représentants , exercer les
.pitls grandes vexations, et décrier la révolu
tion par leur conduite; voye;¡?; cette COUl1Dupe
etces bureaux !que v:culen,t-ils, sinon usur
per I'autorité l~gislat¡Yeet exécutive , dépossé

der la convention, les. comités, et dissoudre
le gouvernement l Qui p.eu,t les pousser- a ce
t>l~t, sinon l'étranger P
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Au rnilieu de ces agitations et de ces que
rellés , l'autorité devait prendre un partí vigou
reme. RóbespierJe pensait avec tout le comité,
que ces accusations réciproquesétaient extré
menientdangereuses. Sa politique , comme on
I'a déja vu , avait consisté , depuis le 31 mai, a
empécher un nouveau déhordement révolu
tionnaire, a rallier l'opinion autour de la con
vention, et la convention autour du comité,
afín de creer un pouvoir énergique, et il s'é
tait serví poul' cela des jacobins tout-puissants
alors sur l'opinion. Ces nouvelles accusations
contre des patriotes accrédités , comme Dan
ton, Camille Desmoulins, lui semblaient tres
dangereuses, Il avait peur qu'aucune réputa
tion ne résistát aus imaginations déchalnées;

iI craignait que les violences al'égard du eulte
n'indisposassent une partíe de la France, et
ne fissent passel' la révolution poul' athée; iI
croyait voir enfin la main de l'étranger dans
cette vaste oonfusion. Aussi ne manqua-t-il pas
l'occasion que hientót Hébert lui offrit, de s'en
expliquer aux Jacobins. . "

LesdispositionsdeRobespierre avaientpercé,
On répandait sourdement qu'il allait faire
sévir centre Pache, Hébert, Chaumette, Clootz,
auteurs du mouvement contre le culte, Proli,
Desfieux , Pereyra, déjá eompromis et mena-

,
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cés, voulaient rattacher leureause a celle de
Pache , Chaumette , Hébert; ils virent ces der-,
niers , et leur dirent qu'il y avait une conspi
ration contre les meilleurs patriotes; qu'ils
étaient tous également en dangervet qu'il fal
lait se soutenir et se garder réciproquement.
Hébert se rendalors aux Jacobins, le 1er fri
maire (21 novembre 1793), et se plaint d'un
plan de désunion tendant adiviser les patrio
tes.« De toutes parts, dit-il , je rencontre des*' gens qui me .complimentent de n'étre pas
« arrété. 00 répand que Robespierre doit me
« dénoncer, moi, Chaumette et Pache... Quant
j( a moi, qui me mets tous les jours en avant
« pour les intéréts de la patrie, et qui dis tout
« ce qni me passe par la tete, cela ponrrait
" avoir quelqne fondement; mais Pache Loo Je
« connais toute l'estime qu'a pour lui Robes
,( pierre, el je rejette bien loin de moi une pa.,.
( reille idée. On a dit aussi que Danton avait
« émigré, qo'il était alIé en Suisse cliargé des
« dépouilles du peuple..... Je I'ai rencontré ce
« matin dans les Tuileries , et puisqu'il est a
« Paris , il faut qu'il vienne s'expliquer frater
« nellement aux Jacohins. Tous Tes patriotes
« se doivent de démentir les hruits injurieux
« qui courent sur leur compte. )) Hébert rap
porte ensuite qu'il tient une partie (le ces
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hruits de Dubuisson, lequela voulu luí dévoi
ter une eonspiration centre 'les-patrietes , et,
suivant l'usagede tout rejeter sur les vaincus ,
il ajoute que la cause des troublesest dans les
oomplicesde Brissot qui vivent encore , et dans
les Bourbonsquirestent au Temple, Robes
pierre monte aussitót ala tnihune : ~ Est..il vrai,
«dit-il, qu~nos plus dangereux ennemis soient
« les restes impurs de la race de DOS tyrans?
« le vote en moncoeun pour que·larace des
« ~rans,(.lisparai8R-;.:\la;.rterre;' roa" puis-~

{(m~aveugler sur la situation de mon pays, au
« point de croire que cet événement suffiraít
«. pour éteindre le foyer des conspirations qui
" nous déchirent?A qui persuadera-t-on que
« la punition de la méprisable soeur de Capet
« en imposerait plus a nosennernis que celle
l( de Capet lui-méme et de sa eriminelle com
« pagneP:

.«E~-il ~rai eII¡'Core que la cause de nos maux
II soit le fanatisme ? Le fanatisme! il expire. Je
« pourrais rnéme dire qu'iI est mort. En dirí
a geant depuis queIques jours toute notre al
t( tentioncontre lui, ne la détourne-t-on .pas de
« nos véritables dangers? Vousavez peur des
« pretres, et ils s'empressent d'abdiquer leurs
« titres pour les échanger contre ceux de mu
l< nicipaux , d'administrateurs , et méme de pré-
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~( sidents desociétés populaires..... Ils étaient
el naguere fort attachés 3:leur ministere quand
( il leur valait soixante-dix mille livres de ren
« tes; ils l'ont abdiqué des qu'il n'en a plus
r< valu que six mille.... Oui, craignez non 'pas
« leur fanatisme , mais leur ambition! non pas
« l'hahit qu'ils portaient, mais la peau nouvelle
« qu'ils ont revétue t craiguez non pas I'an
.« cienne superstitiou.mais la nouvelle et fausse
<l ,SUptrstitwnqu'on veut feindre .pournous
jt;. perdre~l r»:.:~tl·'" ".,:. ,;: ;

IciRobespi~~re, abordant franchement la
question des cultes, ajoute ;

«Que des citoyens animés par un zele pUl'
« viennent déposer sur l'autel de la patrie les
{{ monuments inútiles et pompeux de la su
{( perstition , pour les faire servir aux triom
({ phes de la liberté, la patrie et la raison 50U

f{nent a ~es offraudes; mais de quel droit
« i'aristaeretie et,rhy.pocrisie"vie~aie~ t-elles
({ méler ici leur influence a celle du civisme?
l( De queI droit des hommes inconnus jusqu'a
« ce jour dans la carriere de la révolutiou
{¡ viendraient-ils chercher, au milieu de tous
« cesévénements , les moyens d'usurper une
« fausse popularité, d'entrainer les patriotes
{{ méme ade fausses mesures, et de jeter parrni
~r nous le trouble et la discorde? De quel droit
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« viendraient-ils troubler la liberte <les cultes
« au nom de la liberté, etattaquer le fana
« tisme par un fanatisme nouveau? De quel
« droit feraient - ils dégénérer les hommages
« solennels rendus a la vérité pure en des
« farces éternelles et ridicules ?

« On a supposé qu'en accueillant des offran
« des civiques, la convention avait proscrit le
t( culte catholique. Non, la convention n'a
re point fait cette démarche , et ne la fera ja
« mais. Son intention est demaintenir la li-

7/i,"

l( berté des cultes qu'elle a proclarnée , el de
« réprimer en méme temps tous ceux qui en
« abuseraient pour troubler l'ordre publico Elle
I( ne permettra pas qu'on persécute les mi
I( nistres paisihles des diverses religions, et
« elle les punira avec sévérité , toutes les fois
II qu'ils oseront se prévaloir de leurs fonctions
« pour tromper les citoyens, et pour armer
« les préjugés OH le royalisme contre la ré
« publique.

tt Il est des hommes qui veulent aller plus
« loin; qui, sous le prétexte de détruire la su
« perstition, veulent faire une sorte de reli
« gion de l'athéisme lui-méme. Toutphiloso
« phe, tout individu pent adopter la-dessus
« l'opinion qui lui plaira : quiconque voudrait
ti luí en 'aire un crime est un insensé ; mais
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( I'homrne publie, mais le législateur serait
« cent {oís plus insensé , qui adopterait un pa
« reil systeme, La eonventionnationale l'ab
« horre. La convention n'est point un faiseur
« de livres et desystemes. Elle est un corps
« politique et populaire. L'athéisme est arista
(e cratique. L'idée d'un gralld Etre, qui veille
« sur l'innocence opprimée et qui punit le
l( crime triomphant, est toute populaire. Le
{( peuple , les malheureux m'applaudissent ; si
{( je trouvais des censeurs ,ce serait parmi les
« riehes et parmi les eoupables. J'ai' été t des
/( le co1/ége, un assez mauvais catholiq ue ; je
« n'ai jamais été ni un ami froid, ni un défen
« seur infidéle de l'humanité, Je n'en suis que
« plus attaché aux idées morales et politiquea
« que je viens de vous exposer. Si Dieu n'eaiis
te tait pas, il faudrait I'inventer. »

Bobespierre , apres avoir fait cette profession
de foi, impute al'étrangerles persécutionsdi
rigées contre le culte , et les calomnies répan
duescontre les meilleurs patriotes. Rohespierre,
qui étairextrémement défiant , et qui avait
supposé les girolldins royalistes, croyait beau
coupá la faction de l'étranger, laquelle n'était
représentée, comme nous l'avons dit , que par
quelques espions envoyés aux armées , et quel
ques banquiers intermédiaires de l'agiotage,
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et correspondants des émigrés. « Les étrangel's,
« dit-il, out deux especes d'armées; l'une sur
« nos frontíéres ,est impuissanteet.prés de sa
« ruine, grace a nos victoires ; l'autre ~ plus
« dangereuse , est au milieu de nous. C'estune
(( armée d'espions , de fripons stipendiés , qui
« s'introduisent partout , méme au sein des
« sociétés populaires. C'est cette faction qui a
« persuadé aHébert que je voulais faire arreter
« Pache, Chaurnette, Hébert , toute la com
« mune. Moi, poursuivre-Pache, dont j'ai tou
« jours admiré et défendu la vertu simple et
« modeste, moi qui ai combattu pour lui contre
« les Brissot et ses complices l l) Robespierre
loue Pache et se tait sur Hébert. Il se contente
de dire qu'il n'a pas oublié les services de la
commune dans les jours oú la liberté était en
péril. Se déchainant ensuite eontre ce qu'il
appelle la faction étrangere , il fait tomber le
courroux des jacobins sur Proli, Dubuisson ,
Pereyra, Desfieux. Il raconte leur histoire, il
les dépeint comme des agents de Lebrun et de
l'étranger, chargés d'envenimer les haines, de
diviser les patriotes, et de les animer les uns
centre les autres. A la maniere dont il s'ex
prime, on voit que la haine qu'il éprouve contre
d'anciens amis de Lebrun se méle pour beau
conp a sa défiance. Enfin, il les fait chasser
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tous quatre de la société , au-bruit des plus
grands applaudissements, et il propase UlI

scrutin épuratoire poul' tous les jacobins.
Ainsi, Rohespierre avait frappé d'anathéme

le nouveau culte , avait donné une lecon sévére
a tous les brouillons , n'avait rien dit de bien
rassurant pour Hébert , ne s'était pas com
promis jusqu'á louer ce sale écrivain, et avait
fait retomber tout l'orage sur des étrangers
qui eurent le malheur d'étre amis de Lebrun,
d'lídm~tet Dttmouriez ,et de. hlámer rnotre
systéme politique daos les pays de conqüéte.
Eníin , il s'était arrogé la reeomposition de la
société, en faisant décider qu'il y au rait un
serutin épuratoire,

Pendant les jours suivants , Robespierre
poursuit son systéme ; il vient lire aux Jaco
bins des lettres :monymes, d'autres intercep
tées, prouvant que l'étranger , s'il n'est pas
l'anteut des exttaváganCe& du nouveau culte,
et des ealomnles a l'égard des meilleurs pa
triotes , les approuve an moins et les désire.
Danton avait en quelque sorte re~u d'Hébert

l'invitation de s'expliquer. Il ne le fait pas d'a
bord , poul' ne pas obéir a une sommation;
mais quinze jours apres , il saisit une circons
tance favorable pour prendre la parole. Il g'a
gissait de fournir a toutes les sociétés popu-
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laires un local aux dépens de Tétat, íl présente
a ce sujet diverses observations, et en prend
occasion de dire que si la constitution doit étre
endormie pendant que le peuple frappe et
épouvante les ennemis de ses opérations révo
lutionnaires, il faut cependant se défier de
ceux qui veulent porter ce mérne peuple au
delá des bornes de la révolution. Coupé de"
l'Oise réplique aDanton, et dénature ses idées
en les eombattant. Danton remonte aussitót a
la trihune , et essuie des murmures. l1 somme
alors ceux qui ont eontre lui des motifs de dé
fiance de préciser leurs accusatious , afin qu'il
puisse y répondre publiquement. Il se plaint
de cette défaveur qui se manifeste en sa pré
sence. « Ai-je done perdu, s'écrie-t-il, ces
el traits qui caractérisent la figure d'un homme
« libre?» Et en proférant ces mots, il agitait
eette tete qu'on avait tant vue, tant rencontrée
dans les orages de la révolution " et qui avait
toujours soutenu l'audace des républicains et
jeté la terreur chez les aristocrates, «Ne suis-je
« plus, ajoute-t-il , ce meme homme qui s'est
« trouvé avos cótés dans tous les moments de
« erise? Ne suis-je plus cet homme tant per
l( sécuté, tant connu de vous; cet homme que
« vous avez si souvent embrassé comme votre
« ami, et avee lequel vous avez fait le serment
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« de mourir dans les mérnes périls?» 11 rappelle
alors qu'il fut le défenseur de Marat, et il est
ainsi obligé de se couvrir de l'ombre de cet
étre , qu'il avait autrefois protégé et dédaigné.
« Vous serez étonné , dit-il , quand je vous
« ferai connaitre ma conduite privée , de voir
« que la fortune colossale que mes ennemis et
( les vótres m'ont prétée , se réduit a la petite
« portion de bien que j'ai toujours eue. Je dé
te fie les malveillantS defournir aucune preuve
.« contre moi, Tous Ieurs efforts De pourront
« m'ébranler. Je veux rester debout en face du
« peuple; vous me jugerez en sa présence. Je
«( ne déchirerai pas plus la page de mon his
« toire que vous ne déchirerez la vótre.... »

Danton demande, en finissant, une commission,
pour examiner les accusations portées eontre
lui. Robespierre s'élance alors 11 la tribune
avec un empressement extreme. ( Danton ,
« s'écrie-t-il , vous demande úne commission
« pout examiner saconduite ; j'y consens , s'il
« pense que eette mesure Iui soit utile. II veut
« qu'on préeise les griefs portés centre lui;
« eh bien! je vais le faire. Danton, tu es accusé
« d'avoir émigré. On a dit que tu avais passé
« en Suisse; que ta maladie était feinte pour
« cacher au peuple ta fuite ; on a dit que ton
( ambition était d'étre régent sous Louis XVII;

VI. 'J.
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(( qu'a une époque déterminée tout a été pré

( paré pour proclamar ce rejeton des Capets ;
(( que tu étais te, chef de la conspiration ; que
« ni Pitt , ni Cobourg, ni l'Angleterre, ni l'Au
« triche, ni la Prusse, n'étaient nos véritables
( ennemis , mais que c'était toi seul; que la
« Montagne était eomposée de tes complices;
(( qu'il ne fallaít pas s'occuper des agents en
( voyés par les puissances étrangeres , que leurs
« oonspirations étaierrt des fables dignes de
« mépris ; en un mot, qü'il faUait t'égorger toi ,
«: toi seulL...» Des applaudissements universels
couvrent la voix de Robespierre. II reprend :
( Ne sais-tu pas, Dan ton, que plus un homme
« ade courage et de patriotisme, plus les en
« nemis de la ehose publique s'attachent a sa
« perte? Ne sais -tu pas et ne saves-vous pas
( tous , citoyens, que cette méthode est infail
« lible? Eh! si le défenseur de la liberté n'était
oc pas caliomnié, ce serait llnepteuveque nous
« n'aurions plus ni nobles, ni prétres a corn
( battre l )) Faisant alors allusion aux feuilles
d'Hébert , oú lui , Bohespierre , était fort loué ,
il ajoute : « Les ennemis de la patrie semblent
(e m'accabler de louanges excIusivement. Mais
« je les répudie. Croit-on qu'á coté de ces élo
( ge~ que ron répete dans certaines {euilles,
( je ne voie pas le coutean avee lequel on a
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te voulu égorger la patrie? La cause des pa
« triotes est comme celle des tyrans; ils sont

(1 tous solidaires. Je me trompe peut-étre 'Sur
11 Danton; mais, vu dans sa famille, il ne mé
l( rite que des éloges. Sous les rapports politi
11 ques, je l'ai observé; une différence d'opinion
11 me le faisait étudier avec soin, souvent avec
11 colere ; il nes'est pas assez háté , je le sais ,
« de soupc,;onner Dumouriez ; il n'a pas assez
« haíBrissot et sescomplices; mais s'il n'a pas
« toujours été de mon avis, en conclurai-je
« qu'il trahíssait la patrie? Non, je la lui ai
11 toujours vu servir avec zele, Danton veut
« qu'on le juge;il a raison. Qu'on me juge aussi!
11 qu'ils se présentent ces hommes qui sont plus
u: patriotes que nous, Je parie que ce sont des
11 nobles, des privilégiés, des prétres. Vous
11 y trouverez un marquis, et vous aurez la
11 juste ~esu~e du patriotisme des gens qui
11 nous accusent. »

Robespierre demande ensuite que tous eeux
qui ont quelque reproche a faire a Danton,
prennent la parole. Personne nel'ose. Momoro
lui-méme , l'un des amis d'Héhert , est le pre
mier as'écrier que, personne ne se presentant,
c'est une preuve qu'il n'y a rien a dire contre
Danton. Un membre demande alors que le
président lui donne l'accolade fraternelle, On

2.
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y consent, el DanlOIJ, s'approchant du bnreau,
recoit l'accolade au milieu des applaudisse
ments universels,

La conduite de Robespierre dans cette cir
constance avait été généreuse et habile. Le
danger commun a tous les' bons patriotes,
l'ingratitude qui payait les services de Danton ,
enfin une supériorité décidée , avaient arraché
Robespierre a son égolsme habituel; et, eette
fois, plein debons sentiments, il avait été
plus éloquent qu'il n'était donnéa sa nature
de l'étre. Mais le service qu'il rendit aDanton
fut plus utile a la cause du gouvernement et
des vieux patriotes qui le composaient , qu'a
Danton lui - mérne , dont la popularité était
perdue. On ne refait pas l'enthousiasme, et on
ne pouvait pas présumer encore d'assez grands
dangers publics pour que Danton trouvát ,
par son courage, le moyende regagner son
influenee. .

Robespierre, poursuivant son ouvrage, ne
manquait pas d'étre présent achaque séance
d'épuration. Le tour de Clootz arrivé, on l'ac
cuse de liaisons avec les banquiers étrangers
Vandeniver. n essaie de se justifier ; mais Ro
bespierreprend la parole, Il rappeUe les liai
son s de Clootz avec les girondins, sa l'Upture
avec eux par un pamphlet intitulé: ni Roland
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ni Marat, pamphlet dans lequel il n'attaquait
pas moins la Montagne que la Gironde, ses
exagérations extravagantes, son obstination a
parJer d'une république universelle, ainspirer
la rage des conquétes , et a compromettre la
France aupres de toute l'Europe. « Et comrnent
« M. Clootz, ajoute Robespierre, pouvait-il
« s'intéresser si fort au bonheur de la France,
« lorsqu'il s'intéressait si fort au bonheur de la
« Perse el du Monomotapa? Il est une derniere
ce ceise dont il pourra se vanter. Je veux parler
« du mouvement contre le culte, mouvement
(l qui, ménagé avec raison et lenteur, aurait
« pu devenir exceIlent, mais dont la violence

. « pouvait entrainer les plus grands malheurs...
« M. Clootz eut avec l'évéque Gobel une con
« férence de nuit.... Gobel donna parole pour
« le lendemain, et il vint, changeant subite
« meut de langage et d'habit , déposer ses let
« tres de prétrise... M. Clootz croyait que nous
« serions dupes de ces mascarades.vN01), non;
« les jacobins ne regarderont jamais comrne

« un ami du peuple ce prétendu sans-culotte ,
« qui estPrussien et baron, qui possede
« cent mille livres de rentes, qui dine avec les
« banquiers conspirateurs, et qui est, non pas
« I'orateur du peuple francais , mais du genre
« hurnain. »
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Clootz fut exclu sur-le-champ de la société;
et, SUl' .la proposition de Robespierre, 00 dé
cida qu'00 chasserait saos ,distinetion tous
les nobles, les prétres , les banquierset les
étrangers,

AJa séance suivante vint Jetour de Camille
Desmoulins. .On lui reproehait sa lettre aDil
Jon ; et un mouvement de sensibilité en favenr
des girondins. «J'avais , dit Camille ,j'avais eru
« Dillon brave et habite, et je l'ai défendu,
« Quant auxgiron<li(J~;j-'éJ:ais. á leur égard dans
« uneposition particuliere. J'ai toujours aimé
« et serví la répubJique, mais je me suis sou
«<vent trompé sur ceux qui la servaient; j'ai
« adoré Mirabeau ; j'ai chériBarnave et les
« Lameth ; j' en couviens ; mais j'ai sacrifié mon
« amitié et mon admiration desque j'ai su
« qu'ils avaientcessé d'étre jaeobins. Une fata
« Jité bien marquée a voulu que de soixante té
« volutionaaires qui avaient signé mon contrat
« de mariage , il ne me restát plus que deux
« amis , Danton et Robespierre. Tous les au
« tres sont émigrés ou guillotinés. De ce nombre
« étaient sept des, vingt-deux. Un mouvement
« de sensibilité était done bien pardonnable en
« cette occasiou. J'ai dit , ajoute Desmoulins ,
« qu'ilsmouraient en républicains , mais en
« républieains fédéralistes; cal', je vous l'assure,
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« je ne erois pas qu'il y eüt beaucoup de roya
(( listes parmi eux. »

On aimait le caractere facile, l'esprit naif et
oráginal de Camille Desmoulias. (( Camille a
«mal choisi ses amis, s'écrie un jacobin ; prou
« vons-Iui que nous savons rnieux choisir les
« nótres en le recevant avec empressement.x
Robespierre., toujours protecteur de ses vieux
coHegues, mais en gardant cependant un ton
de s1¡lpériorité, .défend Camille Desmoulins.
~Ill est ·fa¡hle~ ~91l6.a~t,dit-il,mais il a tou
« jours été répub!Íl<;aÍJ.1. llaaimé MiJ'aheau,
(( Lameth , DiUon; mais il a lui - méme brisé
« ses idoles des qu'il a été détrompé, Qu'il
« poursuive sa carriere et soitplus réservé a.
(( l'avenir. j) Aprés ces avis, Camille est admis
au milieu des applaudissements, Danton est
ensuite admis saos aucune observation. Fabre
d'Églantine l'est a son tour, mais il essuie
quelquesqu~stipQSsur safortune, qu'envent
bien attrihuer a ses talents lit~raWes.Cétte

épuration fut poursuivie , et devint fort longue.
Commencée en novembre 1793 ,elle dura
plusieurs mois,

La politique de Rohespierre et du gouver
nement était bien connue. L'énergie avec la
quelle cette politique avait -étémanife~ée,

mtimida les brouillons , promoreurs al! nou-
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veau culte, et ils songerent ase rétracter, et a
revenir sur lenrs premieres démarches. Chau
mette, qui avait la faconde d'un orateur de
club OH de commune , mais qui n'avait ni l'am
bition ni le courage d'un chef de parti, ne
prétendait nuUement rivaliseravee la conven
tion et se faire le eréateur d'un nouveau culte;
il s'empressa done de chercher une occasion
pour réparer sa faute. Il résolut de faire in
terpréter l'arrété qui fermait tous les temples,
et il proposa ala commune de déclarer qu'elle
ne voulait pas generla liberté religieuse, et
qu'elle n'interdisait pas aux divers partisans
de ehaque religion le droit de se réunir dans
des lieux payés et entretenns a leurs frais.
« Qu'on ne prétende pas, dit-il , que c'est la
(( faiblesse ou la poli tique qui me font agir; je
( suis également incapable de I'une ou de l'au
« treo C'est la conviction que nos ennemis veu
( lent abuser de notre zele pour lepousser au
( dela des bornes, et nous engager dans de
« fausses démarches ; c'est la conviction que
( si nous ernpéchons les catholiques d'exercer
« leur culte pnbliquement et avec l'aveu de
(( la loi, des étres bilieux iront s'exalter OH

(( conspirer dans les cavernes; e'est cette con
« viction qui seule m'inspire el me fait parlero »

L'arrété proposé par Chaumette , et fortement
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appuyé par le maire Pache, fut enfin adopté
arres quelques murmures bientót couverts par
de nombreux applaudissements. La con ven
tion déc1ara de son coté qu'elle n'avait jamais
entendu par ses décrets gener la liberté reli
gieuse, et elle défendit de toucher a l'argeu
terie qui restait encoré dans les églises, vu
que le trésor n'avait plus besoin de ce genre
de secours. Des ce jour, les farces indécentes
que le peuple s'était permises cesserent dans
Páris, elles pOlnpes' du culte de la Raison ,
dont il s'étaittant diverti, furent abolies.

Le comité de salut public, au milieu de cette
grande confusion, sentait tous les jours davan
tagela nécessité de rendre l'autorité plus forte,
plus prompte et plus obéie. Chaque jour, l'ex
périence des obstacles le rendait plus habile,
et il ajoutait de nouvelles pieces a cette ma
chine révolutionnaire, créée pour la durée de
la guerreo Déja il avait empéché la transmis
sion du pouvoir ades mains nouvelles et inex
périmentées, en prorogeant la convention, et
en déclarant le gouvernement révolutionnaire
jusqu'á la paix. En méme temps, ji avait con
centré ce pouvoir dans ses mains en mettant
sous sa dépendance le tribunal révolution
naire, la police , les opérations militaires, el
la distribution mérne des subsistances. Deux
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mois d'expérience lui firent sentir les obstacles
que les autorités locales, soit par exces ou dé
faut de zele , faisaient éprouver a I'action de
l'autorité supérieure. L'envoi des décrets était
souvent interrompu ou retardé, et leur promul
gation négligée dans certains départements,
11 restait heaucoup de ces administrations Ié
déralistes qui s'étaient insurgées, et la faculté
de se coaliser ne leur était pas encore interdite,
Si, d'une part, les administrations de departe
ment présentaient quelquedanger de' fédéra
lisroe ,les communes, au contraire , agissant en
sens opposé , exercaient , a 1'imitation de celle
de París, une autorité vexatoire, rendaient des
lois , imposaient des taxes ; les comités révolu
tionnaires déployaient contre les personnes
un pouvoir arbitraireet inquisitorial; des ar
mées révolutionnaires, instituées dans diffé
rentes localités, complétaient ces petits gou
vernemeuts particuliers , tyranniques, désunis
entre eux, et emharrassants pour le gouver
nernent supérieur. Enfin l'autorité des repré
sentants , ajoutée a toutes les autres, augmell
tait la confusion des pouvoirs souverains ; cal'
les représentants levaient des impóts, rendaient
des lois pénales, comme les communes et la
convention elle-méme.

Billaud-Varennes , dans un rapport mal écrit,
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mais habile , dévoila ces inconvénients , et fit
rendre le décret du 14 frimaire an II ( 4 dé
cembre), modele du gouvernement provisoire ,
énergique et absolu . .L'anarchie , dit le rap
portellr, menace les républiques a leur nais
sanee et dans leur vieillesse. Táchons de nous
en garantir. Ce décret instituait le Bulletin des
Lois , belle et neuve invention dont on n'avait
pas encore eu l'idée ; cal' les lois envoyées par
l'assemblée aux ministres, par les ministres
auxautorités .loeales, ·sans ·délai$fi~és .. sans
proces-verhaux qui garantissent leurenvoi QU

leur arrivée, étaient souvent rendues depuis
long-temps, sans étre ni promulguées , ni con
nues. D'aprés le nouveau décret , une commis
sion, une imprimerie , un papier particulier,
étaient consacrés al'impression et al'envoi des
lois. La commission , formée de quatre indivi
dus indépendants de toute autorité , libres de
tout autre soin, recevaient la loi ,la faisaient
imprimer, l'envoyaientpar la poste dans des
délais fixés et invariables. Les envois et les re
mises étaieut constatés par les moyens ordi
naires de la poste; et ces mouvements, ainsi
régularisés, devenaient infaillibles, La conven
tion était ensuite déclarée centre d' im¡Jl:tIsion da
goupernemcnt. Sous ces mots, on cachait la
souveraineté des comités, qui faisaieut tout
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pour la convention. Les autorités de departe
ment étaient enquelque sorte abolies; Oll leur
eulevait toute attribution politique, on ne Ieur
abandonnait, comme au département de Paris
11 l'époque du 10 aoüt , que la répartition des
contributions, l'entretien desroutes , enfin les
soins purement économiques. Ainsi, ces ínter
médiaires trop puissants entre le peuple el
l'autorité supréme , étaient supprimés, On ne
laissait exister, avec toutes leurs attributions,
que les administrations de district et decom
mune. Il étaitdéfendu a toute administration
locale de se réunir a d'autres , de se déplacer,
J'en voyer des agents, de prendre des arrétés

extensifs OH limitatifs des décrets , de lever des
impóts ou des hommes. Toutes les armées ré
volutionnaires établies dans lesdépartements
étaient licenciées, et il ne devait subsister que
la seule armée révolutionnaire établie a Paris
pour le service de toute la république. Les co
mités révolutionnaires étaient obligés de cor
respondre avec les districts chargés de les SUl'

veiller, et avec le comité de süreté générale.
Ceux de París ne pouvaient correspondre qu'a
vec le comité de süretégénérale , et pointavec
la commune. Il était défendu aux représentants
de lever des taxes , a moins que la convention
ne les autorisát , et de portcl' des lois pénales.
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Ainsi, toutes les autorités étant ramenées

rlans leur sphére , leur conflit ou leur coalition
devenaient impossibles. Elles recevaient les lois
d'une maniere infaillible; elles nc pouvaient
ni les modifier ni en différer l'exécntion. Les
deux comités conservaient toujours leur domi
nation. Celui de salut public , outre sa supré

matie sur le comité de su reté générale, conti
nuait d'avoir la diplornatie , la guerre el la
surveillance universelle de toutes choses. Seul
désormais, il pouvait s'appeler:comilé de salut
publico Aucun comité dans les cornmunes ne
pouvait prendre ce titre.

Ce nouveau décrct sur i'institution du gou
vernement révolutionnaire , quoique restrictif
de I'autorité des communes, et rendu méme
contre leurs abus de pouvoir , fut rec,;u par la
commune de Paris ave e de grandes démons
trations d'obéissance. Chaumette, qui affectait
la docilitécomme le patriotisme, fit un long
discours en l'honneur du décret, Par son mal
adroit empressement a entrer dans le systéme
de I'autorité supérienre, il donna méme une
occasion de se faire réprimander; et il eut l'art
de désobéir en voulant trop obéir. Le décret
mettait les comités révolutionnaires de París
en communication directe et exclusive avec le
comité de súreté générale. Dans leur zele fou-
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guenx, ils se permettaient des arrestations en
tout sens; on les accusait d'a.voirfait incarcé
rer une foule de patriotes, et d'étre composés
d'hommes qu'oncommencait a appeler ultra
réoolutionnaires. Chaumette se plaignit au con
seil général de leur condnite, et proposa de
les convoquer a la commune, ponr leur faire
une admonition sévere. La proposition de
Chaumette fut adoptée. Mais celui-ci , avec son
ostentation d'obéissance, avait oubliéque,
d'aprés le nouveau décret, les comités révolu
tionnaires de Paris ne devaient correspondre
qu'avec le comité de súreté générale. Le co
mité de salut public ne voulant pas plus d'une
obéissance exagérée que de la désobéissance,
peu disposé surtout asouffrir que la commune
se permit de donner des lecons , méme bon
nes, a des comités placés sous l'autorité su
périeure, fit oasser I'arrété de Chaumette, et
défendre auxcomités de se réunir a la com
mune, Chaumette recut eette correction avec
une soumission parfaite. « Tout homme, dit
il a la eommune, est sujet a l'erreur. Je con
fease franchement que je me suis trompé. La
convention a cassé mon réquisitoire et l'arrété
que j'avais fait prendre; elle a fait justice de la
faute que j'avaís eommíse; elle est notre mere
cornmune , unissons-nous aelle.. (19 frimaire.)
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Ce n'est qu'au moyen de eette énergie que
le comité pouvait parvenir a arréter tous les
mouvements désordonnés, soit de zéle , soit
de résistance, et a produire la plus grande
précision possible dans l'action du gouverne
mento Les ultra- révolutionnaires; eompromis
et réprimés depuis leurs manifestations contre
le culte , essuyerent une nouvelle répression,
plus sévere que les précédentes. Ronsin était
revenu de Lyon, oú il avait accompagné Collot
d'Herbois avecun détáchement de I'armée ré
volutionnaire. JI était arrivé aParis au moment
oú le hruitdes sanglantes exécutions cornmi
ses a Lyon excitait la pitié. Ronsin fit placar
del' une affiche qui révolta la convention. Il y
disait que sur lescent quarante mille Lyonnais,
quinze centsseulement n'étaient pas complices
de la. révolte, qu'avant la fin de frimaire tous
les. coupables auraient péri, et que le Bhóne
aurait roulé learséadavres jusqu'a Toulon. On
citait de lui d'autres propos atroces; 00 parlait
beaucoup du despotisme de Vincent dans les
hureaux de la guerre , de la conduite des agents
ministériels dans les provinces, et de leur ri
valité avec les représentants. On répétait des
mots échappés aquelques-uns d'entre eux ; an
noncant encore le projet de faire organiser
constitutionnellernent le pouvoir exécutif. L'é-
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nergie que Bobespierre et le comité venaient
dedéployer encourageait ase prononcer centre
ces agitateurs. Dans la séance du 27 frirnaire
( 17 décembre), on commence par se plaindre
de certains comités révolutionnaires. Lecointre
dénonce l'arrestation d'un courrier d~ comité
de salut public par I'un des agents du minis
tere. Boursault dit qu'en passant a Longju
meau, il a étéarrété par la commune, qu'il a
fait connaitre sa qualité de député , et que cette
commuuea voulu néanmoins que son passe
port futlégalisé par J'agent du conseil exécutif
présent sur les lieux. Fabre-d'ÉglanIíne dé
nonce MaiUard, le chef des égorgeurs de sep
tembre, qui a été envoyé en mission a Bor
deaux par leconseil exécutif, tandis qu'il
devrait étre expulsé de partout ; ildénonce
Honsin et son affiche, dont tout le monde a
frérni ; il. dénonce enfin Vincent , qui aréuni
tous les pouvoirs dans les bureaux de Ia guerre,
et qui a dit qu'il ferait sauter la convention,
ou la forcerait a organiser le pouvoir exécutif,
parce qu'iJ ne voulait pas étre le valet des
comités. La convention met aussitót en état
d'arrestation Vincent , secrétaire-général de la
guel're, Ronsin , général de l'armée révolution
naire, Maillard, envoyé a Bordeaux, trois au
tres agents du ponvoir exécutif donl on signale
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encoré les vexations a Saínt-Girons, et un
nommé Mazuel , adjudant dans l'armée révolu

tionnaire, qui adit que la eonvention conspi
rait , et qu'il craeherait au visage des députés.
La conveution porte ensuite peine de mort
contre les officiers des armées révolutionnai
res, illégalement formées dans les provinces,
qui ne se sépareraient pas sur-le-champ, Elle
ordonne enfin que le conseil exécutif viendra
se justifier le lendemain.

, Cet acte d'énergie causa une grande douléur
aux CordeJiers, et provoqua des explications aux
Jacobíns. Ces derniers ne se prononcérent pas
encoré sur le compte de Vincent et de Ron
sin, mais ils demanderent qu'il fút fait une
enquéte pour constater la nature de leurs torts.
Le conseil exécutif vint se justifier tres -hum
blement a la convention; il assura que son
intetitiou n'avait point été de rivaliser avec la
représentation nationale, et que I'arrestation
des courriers, les difficultés essuyées par le re:
présentant Boursault , ne provenaient que d'un
ordre du comité de salut public lui-méme ,
ordre qui enjoignait de vérifier tous les passe-
ports et toutes lesdépéches. .

Tandis que Vincent et Ronsin venaient d'étre
incarcérés comme ultra - révolutionnaires, le
comité sévit en méme tempscontre le parti des

VI. '3
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équivoques el des agioteurs. Il mil en arres
tation Proli , Dubuisson , Deffieux, Pereyra,
accusés d'étre agents de L'étranger et eomplices
de tous les partís. Enfin, il :6t enlever, au mi
lieu de la nuit , les quatre députés Bazire ,
Chahot, Delaunay d'Angers etJulien de Tou
loase , accusés d'étre modérés, et d'avoir fait
une fortune subite,

00 a déja vu L'histoire de.l'association clan
destine de ces représentants , el du fans qui en
avait~té la snite, 00 a vu que Chabot, déja
ébranlé , se préparait adénoncer ses collégues,
et a rejeter tout sur eux, Les bruits qui. con
raient sur son mariage, les dénonciations
qu'Héhert répétait chaqae jqur , achevérent de
l'intimider , et il eourut tout dévoiler aRobes
pierre. n prétendit qu'i1 n'avait eu d'autre pro
jet, en.e.ntrant daos .le. complot, q1lle. celui de le
suivre et de le révéler ; il attríhua ce complot
a l'étranger.,qlli voulait, disait-il , corrompre
les députés POUr avilin la représen.talÍon natío
nale, et qui se servait ensuite d'Hébert et de ses
complices pour les diffamer apres les avoir cor
rompus. Il y avait ainsi , selon lui , deux bran
ches dans laconspiratíon , la branche corFup
triceet.la branche diffamatrice, qui toutes deux
se concertaient pour déshonorer et dissoudre
la convention. La partieipation des banquiers
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étrangers acette'intrjgtle, les propos de Julien
de Toulouse et de Delaunay, qui disaienrque la
convention finirait bientót par se dévorer-elle
meme , et qu'il fallait faire Eortune.íie plus, tot
possible, quelquesliaísons de la, femme d'Hébert
avecles maltresses de Julienée Toulouse el-de
Delaunay, servirenta Chabot de ID(,):Y(tllspour

étayer eette fable d'une conspieation a deux
beanehes, dans laquelle les corrupteurs et les
diffamateuI'S' s'e!ltendaient secrétemenppour
al'tiver aUI m~e buu Chab:ot eut cepeMant
un reste-de screpnle, et justiñaB:nire. ComllJe
il avait été le corrupteur de Fabre, et qu'il
s'exposair a une dénoneiation de: celui-ci en
l'accusant, il prétendit que ses offres avaient
été rejetées , et que les cent mille franes en
assignats, suspendas avee un; 61 dansdes lieux
d'aisance, étaient I~S' cene miUe franes destinés
ivFa~, et refusés' par lui, ces. fables-de ella
botttJ-a~ient sueuneapparencede1~',caI'
il eút été bien plus natnreIl,eo¡ entrant· dans
la conspiratien pour la déeouvrir , d'en préve
nir quelques membres de l'un ou l'autre co
mité, et dedépeser l'aegent dansleurs mains.
Bobespierre renvoya; Chabot au:comité de su..
reté générale , qui lit' arréter daos. la nuinles
députés désignés, Julien de Toulouse parvint

3.
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as'évader j Bazire, Delaunay etChabot, furent
seuls arretés ",

La découverte de cette trame honteuse causa
une grande rumeur, el confirma toutes les ca
lomnies que les partís clirigeaient les uns contre
lesautres. 00 répandit plusque jamais le bruit
d'une faction étrangere , corrompant les pa~

triotes, les excitant aentraver la marche de la
révolution , lesuns par une modération intem
pestive, et les autres par une exagération folle,
par· des diffamations continuelles , e~ par une
odieuse profession d'athéisme, Cependant qu'y
avait-il de réel dans toutes ces suppositions P
D'un coté, des hommes moins fanatiques, plus
prompts a s'apitoyer sur les vaincus, et plus
susceptibles par cette méme raison de céderá
l'attrait du plaisir et de la corruption j d'un
autre coté, des hommes plus violents et plus
aveugles, s'aidant de la partie basse du peuple,
poursuivant de leurs reproches ceux qui ne
partageaient pas leur insensibilité fanatique,
profanant les vieux objets du culte, sans ména
.gement et sans décence; au milieu de ces deux
partís, des banquiers, profitant de toutes les
erises pour agioter j quatre députés sur sept
eent cinquante, se. laissant eorrompre et deve-

• 27 hrumaire (17 novembre).
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nantles cómplices de cet agiotage; enfin quel
ques révolutionnaires sinceres, mais étrangers,
suspects a ce titre, et se compromettant par
l'exagération méme, ala faveur de laquelle ils
voulaient faire oublier leur origine : voilá ce
qu'il y avait de réel , et il n'y avait la rien que
de trés-ordinaire , rien qui exigeát la supposi
tion d'une machinalion profonde.

Le comité de salut public, voulant se placer
au-dessus des.partis , résolut de les frapper et
de les 6,ttrir tous, et pour cela i] chercha a
montrer qu'ils étaient tous eomplices de l'é
tranger. Robespierre avait déjá .dénoncé une
faction étrangere , a laquelle son esprit défiant
lui faisait ajouter foi. La factiog turbulento
conlrariant l'antorité supérieure, et déshono
rant la révclution, il l'accnsa aussitót d'étre

eomplice de la faction étrangere ; cependant il
ne dit rien encore de pareil contre la faction
modérée , il la -défendit meme , comme on l'a
VU, dans la personne de Danton. S'il la ména
geait encore, c'est qu'elle n'avait rien fait jus
que-la qui pút contrarier la marche de la ré

volution, c'est qu'elle ne formait pas un partí
opiniátre et nombreux comme les aneiens gi
rondins, et qu'elle se eomposait tout au plus
de quelques individus isolés qui désapprou
vaient les extravagauces ultra-révolutionnaires,
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Telle était la"'uatiOJldesp.antl~",~Ja .poli
tique Aia 'eomitéde;~~ puhlie·a'letJl'~,
en (riaiaine anU-(décembre 1'793). Tandijj~ll'il
se servait del'autoritéaNee ,tant ,de f'Q~, el

ach~~ de compléter a l'intériew& iUláebwe
du .~oir révoletiennaire , ilftéploy:ñt l\lOe

égale energieaudehQn,1Ct assuraitle -salut de
la révolutionpar desvictoires oéclatantes.

,o'
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CHAPITRÉ 11.

~..-

Fin de la campagne dé 1793. Manreuvré de Bo~he dans
les Vosges. Retraite des Autrichiens et des Prussiens,
Déblocus de Landau, - Opérations a l'armée d'Italie,
- Si~ge et prise de Toulon par l'armée républiéaiae,
- Derniers combats et échees aux Pyrénées. - Excnr-
$ion des Vendéens au-delá de la Loire. Nombreux com
bats; ééhecs de l'arméerépublicaine, Défaite des Ven
déens au Mans,edeul' destrucrion complete aSavénay .

.. .-.c Cl>UP d'reil gébéral Sur la eampagne' de 1793l.
;~, ,

L caU:pagJle de 1793 s'achevait sur tou1lesles
frontiéres de la maniere la plus brillante el: la
plus heureuse. Dans la Belgiquei.on avait enfin
pris leparti d'entrer dans les> qaartiers d'hivel',
malgré leprojet du comité de salut publíc, q~
avait voulu-profiter de la;victoire de Wa,tignieS!
pour 6~0pper l'ennemi entre l'Esoaue el la
San1b:ue~~ Amsi, sur ce point , les événements
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n'avaient pas changé, et les avantages de Wa
tignies nous étaient restés.

Sur le Rhin; la campagnes'était beaucoup
prolongée par la perte des lignes de Wissern
bourg, forcées le 13octobre (22 vendémiaire).
Le comité de salut public voulait les recouvrer
a tout prix, et débloquer Landan, comme il
avait débloqué Dunkerque et Maubeuge. L'état
de nos départements du Rhin étaitune raison
de se ha ter, et d'en éloigner l'enuemi.il.e pays
des Vosges était singulierement empreint de
l'esprit féodal; les prétres et les nobles y avaient
conservé une grande influence; la langue fran
caise y étant peu répandue, les nouvelles idées
révolutionnaires n'y avaient presque pas péné
tré; dans un grand nombre de comrnunes , les
décrets de la convention étaient inconnus; plu
sieurs manquaient de comités révolutionnaires,
et, dans presque toutes, lesémigrés circulaient
impunément. Les nobles de l' Alsaceavaient
suivi J'armée de Wurmseren foule , et se ré
pandaient depuis Wissembourg jusqu'aux en
virons de Strasbourg. Dans cette derniere ville,
on avait formé le complot de livrer la place a
Wurmser. Le comité de salut public y envnya
aussitótLebaset. Saint-Just, pour y. exercer la
dictatureordinaire des commissairesdéda con
vention. Il nomma le jeune Hoche ,.qui s'était
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si fort distingué au siége de Dunkerque, gé
néral de l'armée de la Moselle; il détacha de
l'armée oisive des Ardennes une forte división,
qui fut partagée entre les deux armées de la
Moselle et du Rhin; enfin il fit exécuter des
levées en masse dans tous les départements
environnants , et les dirigea sur Besaneon, Ces
nouvelles levées occuperent les places fortes,
et les garnisons furent portées en ligne. Saint
JUS! déploya a Strasbourg tout ce qu'il avait
<fénergie etd'intelligence. Il fit trembler les
malintentionnés i livra a une commission ceux
qu'on soupeonnait d'avoir voulu livrer Stras
bourg, et les fit conduire a l'échafaud. Il
cornmuniqua aux généraux et aux soldats une
vigueur nouvelle, il exigea chaque jour des
attaques ~ur toute la ligne, afin d'exercer nos
jeunes conscrits. Aussi brave qu'impitoyable,
ilallait.Iui-méme au feu , et parlageait tous les
dangersdela guerreo Un grand enthousiasme
s'était emparé de l'a'rmée; et lecrLdes soldats,
qu'on enflammaitde l'espoir de recouvrer le
terrain perdu, leur cri était : Landau ou la
mort l

La véritable maneeuvre a exécuter sur cette
partie.des frontieres , consistait toujours a ré
unirles deux armées du Bhin et de la Moselle,
et d'opérer en masse sur un seul versant des
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Vosges. Pour cela,il fallaitrecouvrer les pas
sages qui coupaient la ligne des moptagnes , et
que nous avions perdus depuis que Brunswick
s'était porté aucentre des Vosges, et Wurmser
sous les murs de Strasbourg. Le projet du co
mité était formé: il voulait s'emparer de la
chaine méme, pour séparer les Prussiens des
Autrichiens. Le jeune Hoche, plein detalent
et d'ardeur, était chargé d'exécuter ce plan, et
ses premiers mouvements a la tete de I'armée
de la Moselle fiaent espérer les plus énergiques
déterminations. . "-:",. <,

Les Prussiens., pour assurer leur position,
avaient voulu enlever par une surprise le chá
teau de Bitche , placé au milieu méme des Vos
ges. Cette tentatise fut déjouée par lavigilan~
de la garnison ,qui.t~couru~ a t~Ín~ s~r les'
remparta; et Brllnswlck, soit qu'il fu't décon
certé par ce '1léfau, de. succes , soit .qu'illiedou
tal l'activité et l'énergie: de Hoche , .soit -'au5si
qu'il fUt méC\ntent de Wuimser, avec lequel il
ne vivait pas d'accord, se retira d'ahord aBi
singen, surja ligne de I'Erbach, puis a, Kay
serlautern , au centre des Vosges. Il n'avaiepas
prévenu Wurms.er .~If~ ce mouvement rétro
gr:\de,'et.; \abdis:qn.e celui-ci se 1Irouvaitl engagé
sur le versan!; oeieatal, preSflue á la'ha uteur de
Strasbourg, Brunswick, sur le versant occiden-
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tal, se trouvaitméme en arriere de Wissem
bourg, et ápeu presa la hauteur de Landau.
Hoche avait suivi Brunswick de tres-pres dans
son mouvement rétrograde ; et, aprés avoir
vainemént essayé deI'entourer a Bisingen, et
méme de le prévenir aKayserlautern, il forma
le projet de l'attaquer aKayserlautern méme ,
quelque grande que füt la difficúlté des lieux.
Hoche avait enviren trente mílle hommes; il se
battit les 2~, '29 et 30 novembre; mais les lieux
étáieDt p~u .connus et peupraticables. Le pre
Jíl~e\.-jOUF, le général Am'bert,quicommandait
la ga,t1che, se trouva éngagé, tandis que Hoche ,
au centre. cherchait sa route; le jour suivant ,
Hache se trouvait seul ea présence de l'en
nemi , tandis qu'Amhert s'égarait -dans les
montagnes. Gráce aux difficultés des Iieux , a
sa f()rce et a' l'avantage de sa positíon , Bruns
wick@Ut'un sucees completo nne perdit qu'en
viro a douse hommes; Hoche f&t 'obligé de se
retirer -avee -une 'perte &''en-vi('on ·tf-óis- mille
homnies; mais il ne fut pas découragé , et vint
se rallier aPirmasens, Hornhach el Deux-Ponts.
H~e; quoique málheureux , n'en avait pas
moius .déployé une aadace .et une résohstion
qui frap~eDt les représentants ,el l'armée. Le
comité desalut public, qui , depnis I'entrée de
Carnot , ét'lit assez éclairé pour ette juste, et
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qui n'était sévere qu'énvers le défaut de zele,
lui écrivit les lettres les -plus encourageantes ,
et, pour la premiére fois, donna des éloges a
un général battu. Hoche; sans étre .éhranlé un
moment par sa défaite , forma aussitót la réso
lution de se joindre a l'arméedu Bhin , pour
accabler WurmservCelui-ci, qui était resté en
Alsace tandis que Brunswick rétrogradait jus
qu'á Kayserlautern , avait son flanc droit dé
couvert. Hoche dirigea le général Taponnier
avec douze mille hommes surWerdt, pour per
cer la lignedes Yosges , et se jeter sur le danc
de Wurrnser, tandis que l'armée du Rhin ferait
sur son front une attaque générale.

Gráce a la présence de Saint-Just, des com
bats continuels avaient eu lieupendant la fin de
novembre et le commencement de décembre,
entre l'armée du Rhin et les Autrichiens. Elle
cornmencait as'aguerrir en allant tousles jours
au feu. Pichegru la commandait. Le corps en
voyé dans les Vosge~ par Hocheeut beaucoup
de difficultés a vainere pour y péuétrer, mais
il y réussit enfin , et inquiéta sérieusement la
droite de Wurmser. Le 22 décembre (2 nivose),
Hoche marcha lui-méme a travers les mon
tagnes, et parut a Werdt sur le sohimetdu
versant oriental. II accabla la droite de Wurrn
ser, lui prit beaucoup de canons, et.fit un
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grand nombre de prisonniers. Les Autrichiens
furent alors obligés de quitter la ligne de la
Motter, et de se porter d'abord aSultz , puis le
24 aWissembourg , sur les lignes rnéme de la
Lauter. Leur re traite s'opérait avee désordre et
con~usion. Les émigrés, les nobles alsaciens
aecourus ala suite de Wurmser, fuyaient avee
la plus grande précipitation. Des familles en
tieres couvraient la route en eherehant a s'é
chapper. Les deux armées prnssienneetautri
chienne étaient mécontentes l'une de l'autre,
et s'entr'aidaient peu eontre un ennemi plein
d'ardeur et d'enthousiasme.

Les deux arrnées du Rhin et de la Moselle
étaient réunies. Les représentants donnerent
le commandement en chef a Hoche, qui se
disposa sur-le-champ areprendreWissembourg.
J..A'S Prussiens et les Autrichiens, concentrés
maintenant par leur mouvement rétrograde,
setrouvaient mieux en mesure de se soutenir.
IJs résolurent done de prenclre l'offensive le 26
décembre (6 nivose}, le jour méme 011 le géllé
tal francais se disposait a fondre sur eux. Les
Prussiens étaient dans les Vosges et autour de
Wissembourg; les.Autrichiens s'étendaient en
avant de la Láuter, depuis Wissembourg jus
qu'au Bhin. Certainement , s'ils n'avaient pas
été décidés aprendre l'initiative, ils n'auraient
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pas recu l'attaque en avant des lignes, ayant
la Lauter ados; mais ils étaient résolús a at
taquer les premiers , et les Francais , en s'avan
cant sur eux, trouverent leurs avant-gardes
en marche. Le général Desaix, comraandant la
deoite de l'armée duRhin , marcha sur Lauter
bourg; le général Mithaud fut dirigé sur Schlei
thal;Je centre attaqua les Autrichiens, rangés
sur le Geisberg, el la gauche pénétra dans .les
Vosges pour toueaer lesPmssiens, Desai.x. e.
portaLauterhourgrllicb.audeccupa.Schleitbal;
et le centre repliant les .-\.utrichiens, les refoula
du Geísberg jusqu'a Wissembourg méme, L'oc
cupation instantanée de Wissembourg pou
vait étre désastreuse ponr les coalisés , et elle
était imminente ; mais Brunswick, qui se· trou
vait .au Pigeonnier, accourut sur 'ce point, et
contint lesFraneais avec beaucoup de fermeté,
La retraite des Autrichiens se fit alors asec
moinsde désordre; mais le lendemaie les Fran
~ais occupérent le$. ligues et Wissembourg.
Les Autrichiens se replierent sur Gemersheim,
les Prussiens sur Bergzabern. Les soldats. fran
<;ais s'avancaient toujours en criant : Landau
ou 'la mort l Les Antrichie.ns se háterent. <k
repassel' le Rhin ,sansvoúloir .tenir un jour de
plus sur la rive gauche, et sans donner aux
Prussiens le temps d'arriver a Mayence. I..an-
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dau fut débloqué , et les Francais prirent leurs
quartiers d'hiver dans le Palatinat. Aussitót
aprés, les deux généraux coalisés s'attaqnerent
dans des relations contradictoires, et Brunswick
donna sa démission a Frédéric- Guillaume.
Ainsi, sur cette partie du théátre de la guerre,
nous avions glorieusement recouvré nos fron
tieres, malgré les forces réunies de la Prusse et
de l'Autriche.

L'armée dí'ltalie n'avait rien entreprisd'im
portant , et, depuis sa défaite dt1mois de juin •
elle était restée sur la défensive. Dans le mois
de septembre, les Piémontais , voyant Toulon
atraqué par les Anglais, songerent enfin apro
fiter de cette circonstance , qui pouvait amener
la perte de I'arrnée francaise. Le roi de Sar
daigne se rendit lui-méme sur le' théátre de fa
guene, et une attaque généraledu camp fran
~is. fut résolue pour le g, septemhre. La ma
niere la plus sine &opérer eentre les Francais
eüt été d'occuper la ligne du Var, qui séparait
Nice de leur territoire, 00 aurait ainsi faít 10m

ber toutes lespositions qu'ils avaient prises
,au-delá du Var , 00 les aurait obligés.d'évacuer "
le comté de Nice, el peut-étre méme de mettre
has les armes. On aima mieux attaquer irnmé
diatement leur campo Cette attaque ,exécutée
asee des cwps détacbés , et par diverses val-

- t
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lées a la fois, ne réussit pas; et le roi de Sar
daigne, peusatisfait, se retira aussitót dans
ses états. A peo pres a la méme époque, le gé
néral autrichien Dewins résolut enfin d'opérer
sur le Var; mais il n'exécuta son mouvement
qn'avec trois ou quatre mille hommes , ne s'a- 
van~a que jusqu'á Isola, et, arrété tout-á-coup
par un léger échec, il remonta sur les Hautes
Alpes, sans avoir donné suite a cette tentative.
Telles avaient été les opérations insignifiantes
de l'armée d'Italie.

Un intérét .plus grave appelait toute l'atten
tion sur Toulon. Cette place, oceupée par les
Anglais et les Espagnols, leur assurait un pied
aterre dans le Midi, et une base pour tenter
une invasion. Il importait done a la France
de la recouvrer au plus tót. Le- comité avait
donné aeet égard les ordres les plus pressants,
mais les rnoyens de siége manquaient entiére
mento Carteaux; apres avoir soumis Marseille,
avait débouché avec sept ou huit milIe hornmes
par les gorges d'Ollioules, s'en était emparé
aprés un léger combat, et s'était érabli au dé
bouché méme de ces gorges, envue de Toulon;
le général Lapoype, détaché de l'arméed'Ita
lieavec quatre mille hommes environ, s'était
rangé -sur, le cótéopposé , vers Sollies et La
valerte. Les deux corps francais ainsi placés,
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l'un au couchant, l'autre au levant, étaient si,
éloignés qu'ils s'apercevaient a peine, et ne
pouvaient se préter aucun secours. Les assié
gés, avec un peu plus d'activité , auraient pu
les attaquer isolément, et les accabler l'un
apres l'autre. Heureusernent', ils ne songerent
qu'a fortifier la place. et ala gamito de troupes,
Ils firent débarquer huit mille Espagnols, Na
politains et Piémontais, deux régiments an
glais venus de Gibraltar, et portérent la garui
son a'quatorze QU quinze millehommes, lis
perfectionnerent toutes les défenses, armerent
tous les forts , surtout CCllX de la cote, quí pro
tégeaient la rade oú leurs escadres étaient au
mouillage. Ils s'attacherent particulierement a
rendre inaccessible le fort de l'Éguillette , placé
a l'extrémité du promontoire qui ferme la rade
intérieure, ou petite rade. Ils en rendirent l'a
bord tellement difficile, qu'on l'appelait daus
l'armée, 'le petit Gibraltar. Les Marseillais et
tous les Proveneaux qui s'étaient réfugiés dans
Toulon, s'employerent eux - mémes aux ou
vrages , et montrerent le plus grand zele, Ce
pendant l'union ne pouvait durer dans l'inté
rieur de la place, cal' la réaction contre la
Montagne y avait fait renaitre itoutes les fac
tions. On y était républicain ou royaliste.á.tous
les degrés. Les coalisés eux-mémes n'étaient

VI.
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pas d'accord. Les Espagnols étaient offensés de
la supériorité qu'affectaient les Anglais, et se
défiaient de leurs intentions. L'amiral Hood ,
profitant de eette désunion , dit que, puisqu'on
ne pouvait s'entendre, il fallait , pour le mo
ment, ne proclamer aueune autorité. Il empécha
méme le départ d'une députation que les Tou
lonais voulaient envoyer aupres du comte de
Provence , pour engager ee prinee a se rendre
dans leursmurs en qualité de régent, Pes cet
instant , onpouvait entresoir la conduite des
Anglais, el sentir combien avaient été aveu
gles et coupables ceux qui avaient Iivré Ton
Ion aux plus crueis ennemis de la marine fran
eaise,

Les républicains ne pouvaient pas espérer,
avec leurs moyens actuels , de reprendre Ton
Ion. Les représentants conseillaient méme de
replier I'armée au-delá de la Durance, et d'at
tendre la saison suivante.Cependant la prise
de Lyon ayant permis de disposer de nouvelJes
torces, on achemina vers Toulon des tronpes
et du matérieL Le général Doppet, anquel on
attribuait la prise de Lyon, fut chargé de rem
placerCarteanx. Bientót Doppet lui-méme fut
remplacé par Dngommier, qni était beauconp
plus expérimenté, et fort braveo Vingt-huit ou
trente mille hommes furent réunis, et on
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donna l'ordre d'achever le siégeavant la fin
de la campagne.

On commenca par serrer la place de pres, et
par établir des batteries contre les forts. Le
général Lapoype, détaché de l'armée.d'Italie.,
érait toujours au lev,ant, et le généraI en chef
Dugommier au couchant, en avant d'Ollioules,
Ce dernier était chargé de la principaleattaque,
Le comité de salut public avait fait rédiger pa,r
l€:1GoIDit~,<les i(;lrtifications \U,l nl;l¡11A~t~q~e

rég~lier,e. Le.. général a!l:S~~lJla.ijp' ~~f,it,d.e

guerrepour discuter le plan envoyé de l?~;ri~;

Ce plan était fort bien, concu; maís ils'el' pré
sentait un autre plus convenable aux circona
tances, et qui devaitavoir'i~résultats Elus
pr.ompts.

Dans le conseil de guerre se trouvait un jeune
officier, qui commandait l'artillerie en l'absence
dn,.cb.ef,~e:c~t'~.arme, Use ;~«:;l~majt.,B,Qlla

parte', et éta,t origin~re ;q~;9or~~"~~fl~ ~' la
France, au sein de laquelle iI lly~t" été .élevé,
il s'était hattu en Corse pou~ la cause de la
convention centre Paoli et les,4ng~a,~; il s'était
rendu ensuite a l'arraée <l'~ta1ie" et, ;s~rvait, ~~
vant ToU19n, Il montrait ll-q~gr~nde itl~

gence, une extréme aG1i'fité:".~~cquGn~i.t~ ~et~ I

de ses Q~9.ns. Ce jeune offieier , a!T;\l?p~~.,qe

la¡place , fu~ .frappé d'une .idée, etla propq$¡'l

4.
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au conseil de guerreo Le fort l'Éguillette, sur
nommé le petit Gibraltar, fermait la rade oú
mouillaient les escadrescoalísées. Ce fort oc
cupé, les eseadres ne pouvaient plus mouiller
dans la rade , sans s'exposer á y étre brülées :
elles ne pouvaient pas non plus l'évacuer en
y laissant une garnison de quinze mille hom
mes, saos communications, sans secours , et
tót ou tard exposée a mettre bas les armes: il
était done infiniment présumable que le fort
I'Égl1illette une fois en la 'possession des répu
blieains, les escadres et la garnison évacue
raient ensemble Toulon. Ainsi, la clef de la
place était au fort l'Éguillette; mais ce fort
était presque imprenable. Le jeune Bonaparte
soutint fortement son idée comme plus appro
priée aux cireonstances, et réussit a la faire
adopter.

On commenca par serrer la place. Bonaparte,
a la faveur de quelques oliviers qui cachaient
ses artilleurs, fit placer une batterie tres-prés
du fort Malbosquet , l'un des plus importants
parmi eeux qui environnaient Toulon. Un
matin, eette batterie éclata a l'improviste, et
surprit les assiégés, qui ne croyaient pas qu'on
pút établir des feux aussi pres du fort. Le gé
néral anglais O'Hara, qui commanclait la gar
nison, résolnt de faire une sortie pour détrnire
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labatterie , et enclouer les canons. Le 30 no
vembre (10 frimaire), il sortit a la tete de six
mille hommes , pénétra soudainement atravers
lespostes.républicains , s'empara de la batterie,
et cornmenca aussitót a enclouer les pieces.
Heureusement, le jeune Bonaparte se trouvait
non loin de la avee un bataillon. Un boyau
conduisait a la batterie. Bonaparte s'y jeta avec
son bataillon, se porta sans bruit au milicu
des Anglais, puis tout-a-coup ordonna le feu,
et les jeta, par cette subite apparition , dans
la plus grande surprise. Le général O'Hara,
étonné, crut que c'étaicnt ses propres soldats
qui se trompaient , et faisaient feu les uns sur
les autres. II s'avanca alors vers les républicains
pour s'en assurer , mais il fut blessé ala main,
et pris dans le boyau rnéme par un sergent.
An méme instant , Dugommier, qui avait fait
battre la générale au camp, rarnenait ses sol
dats a l'attaque, et se portait entre la batterie
et la place. Les Anglais, menaeés aldrs d'étre
coupés, se retirérent apres avoir perdu leur
général, et sans avoir pu se délivrer de cette
dangereuse batterie.

Ce succes anima singuliérement les assié
geants, et jeta beaucou p de découragement
parmi les assiégés. La défiance était si grande
chez ees derniers, qu'ils disaient que le géné-
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ral O'Hara s'était fait prendre pour vendre
TouIon aux républicains, Cependant les répu
bIicains qui vouIaient conquérir la place, et
qui n'avaient pas les moyens de I'acheter, se
préparaient al'attaque si périlleuse de I'Éguil
lette. Ils y avaient jeté déjá un grand nombre
de hombes, et táchaient d'en raser la défense
avec des pieces de 24. Le 18 décemhre (28 fri
maire}, l'assaut fut résolu pour rninuit. Une
attaque simultanée devait avoir Iieu du coté
du général Lapoype sur le fort Faron. Aminuit,
et par un orage épouvantahle, les républicains
s'ébranlent. Les soIdats qui gardaient le fort se
tenaient ordinairement en arriére , pour se
mettre a l'abri des hombes et des boulets. Les
Franeais espéraient y arriver avant d'avoir été
aperc;us; mais au pied de la hauteur ils trou
vent des tirailleurs ennemis, Le combat s'en
gage. Aubruit de la mousqueterie, la garnison
du fort accourt sur les remparts et foudroie
les assaillants, Ceux-ci reculent el reviennent
tour-a-tour. Un jeune capitaine d'artillerie ,
nommé Muiron, profite des inégalités du ter
rain, et réussit a gravir la hauteur, san s avoir
perdu beaucoup de monde. Arrivé au pied du
fort, il s'élance par une embrasure; les soldats
le suivent , pénetrent dans la batterie, s'empa
rent des canons , et bientót du fort lui-méme.
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Dans eette aetion, le général Dugommier,

les représentants Salicetti et Robespierrej eune,
le commandant d'artillerie Bonaparte, avaient
été présents au feu, et avaient eommuniqué
aux troupes le plus grand courage. Du coté du
génél'al Lapoype l'attaque ne fut pas moins
heureuse, et une des redoutes du fort Faron
fut emportée.

Des que le fort l'Éguillette fut occupé, les
républicains se háterent de disposer les canons
de maniere afoudroyer la flotte, Mais les An
glais ne leur en donnérent pas le temps. Ils se
déciderent sur-le-charnp a évacuer la place,
pour ne pas courir plus long-temps les chances
d'une défense difficile et périlleuse. Avant de
se retirer , ils résolurent de brúler l'arsenal, les
chantiers, et les vaisseaux qu'ils ne pourraient
pas prendre. Le 18 et le T9, sans en prévenir
l'amiral espagnol, sans avertir rnéme la po
pulation eompromise qu'on allait la livrer aux
montagnards victorieux, les ordres furent
donnés pour I'évacuation, Chaque vaisseau an
glais viut a son tour s'approvisionner al'ar
senal. Les forts furent ensuite tous évaeués,
excepté le fort Lamalgue, qui devait étre le der
nier abandonné. Cette évacuation se fit méme
si vite , que deux mille Espagnols, prévenus
trop tard, resterent hors des murs, et ne se
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sauvérent que par miracle. Enfin on donna
l'ordre d'incendier l'arsenal. Vingt vaisseaux
ou frégates parnrent tout-a-coup en flammes
au mi lieu de la rade, et exciterent le désespoir
chez les malheureux habitants, et l'indiguation
ehez les républieains, qui voyaient hrúler l'es
cadre sans pouvoir la sauver. Aussitót , plus de
vingt mille individus, hommes , femmes, vieil
lards , enfants, portant ce qu'ils avaient de plus
précieux , vinrent SUI' les quais , tendant les
mains vers les escadres, el implorant un asile
pour se soustraire a l'armée victorieuse. C'é
taient toutes les familles proveneales qui, á Aix,
Marseille , Toulon , s'étaient compromisos dans
le mouvement sectionnaire, Pas une seule cha
loupe ne se monlrait a la mer pour secourir
ces imprudents Francais , qui avaient mis leur
confiance dans l'étranger, et qui luí avaient
livré le premier port de leur patrie. Cepen
dant l'arniral Langara, plus humain, ordonna
de mettre les chaloupes ala mer, et de recevoir
sur I'escadre espagnole tous les réfugiés qu'elle
pourrait contenir. L'amiral Hood n'osa pas ré
sister acet exemple, et aux imprécations qu'on
vomissait contre lui. Il ordonna a son tour,
mais fort tard , de recevoir les Toulonais. Ces
malheureux se précipitaient avee fureur dans
les chaloupes. Daus eette confusion , quelques-
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uns tombaient a la mer, d'autres étaient sé
parés de leurs familles. On voyait des meres
cherchant leurs enfants, des épouses , des filIes,
cherchant leurs maris ou leurs peres , et errant
sur ces quais aux lueurs de l'incendie. Dans ce
moment terrible, des brigands, profitant du
désordre pour piller, se jettent sur les malheu

reux aecumu lés le long des quais , et font feu
en criant : Foici les républicains, La terreur
alors s'empare de cette multitude; elle se pré
cipite , se méle , et, pressée de fuir, elle aban
dorme ses dépouilles aux brigands, auteurs de
ce stratagerne.

Enfin les répuhlicains entrerent , et trou
verent la ville a moitié déserte, et une grande
partie du matériel de la marine détrnit. Heu
reusement, les Iorcats avaient arrété l'incendie
et empéché qu'il ne se propageát, De 56 vais
seaux ou frégates, il ne restaij que 7 vaisseaux
et 11 frégates; le reste avait été prisou brülé
par les Anglais. Bientót, aux horreurs du siége
et de I'évacuation , snccéderent celles de la
vengeance révolutionnaire, Nous raconterons
plus tard la suite des désastres de cette cité
coupable et malheureuse. La prise de Toulon
causa une joie extraorxlinaire, et produisit au
tanl d'impression que les victoires de Wati
gníes, la prise de Lyon., el le déblocus de Lan-
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dau. Des lors on n'avait plus a craindre que
les Anglais, s'appuyant sur Toulon, vinssent
apporter dans le M,idi le ravage et la révolte.

La campagne s'était terminée moins heureu
sement aux Pyrénées. Cependant, malgré de
nombreux revers et une grande impéritie de
la part des généraux, nous n'avions perdu que
la ligne du Tech, et celle de la Tet nous était
restée. Apres le combat malheureux de 'I'ruil
las, livré le 22 septembre ( le. veudémiaire )
contre le camp espagnol, et ou Dagobert avait
montré tant de bravoure et de sang-froid, Ri
cardos, au lieu de marcher en avant , avait
rétrogradé au contraire sur le Tech. La reprise
de Villefranche, el un renfort de quinze mille
hommes arrivé aux républicains , l'avaient dé
cidé a ce mouvement rétrograde. Apres avoir
levé le hlocus de Collioure et de Port-Vendre,
il s'était porté au camp de Boulou, entre Cé
ret et Ville-Longne, et veillait de la ases COID

munications en gardant la grande route de
Rellegarde. Lesreprésentants Fabre et Gaston,
pleins de fougue, voulurent faire attaquer le
camp des Espagnols, afin de les rejeter au
cIela des Pyrénées; mais l'attaque fut infruc
tueuse et n'aboutit qu'a une inutilc effusion
de sango

Le représentant Fabre, impatient de tenter
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une entreprise importante, révait depuis long
temps une marche au-dela des Pyrénées, pour
torcer les Espagnols a rétrogracler. On lui
avait persuade que le fort de Roses pouvait
étre enlevé par un coup de main, D'apres son
voeu , et malgré I'avis contraire des géné
raux , trois colonnes furent jetées au-dela des
Pyrénées, pour se reunir a Espola. Mais, trop
faibles, trap désunies , elles ne purent se
joindre, furen t battues , et ramenées sur la
grande chaine apres une perte considérable,
Ceci s'était passé en octobre. En novembre,
des orages, peu ordinaires dans la saison, gros
sirent les torrents, interrompirent les commu
nications des divers camps espagnols entre
eux, et les mirent dans le plus grand péril.

C'était le cas de se venger sur les Espa
gnols des revers qu'on avait essuyés, Il ne
leur restait que le pont de Céret pour re
passer le Tech ,et ils demeuraient inondés et
affamés sur la rive gauche a la merci des
Franeais, Mais rien de ce qu'il fallait faire ne
fut exécuté. Au général Dagobert avait suc
cédé le général Turreau, a celui-ci le général
Doppet. L'armée était désorganisée. On se
battit mollement aux environs de Céret, on
perdit mérne le camp de Saint - Ferréol , et
Hicardos échappa ainsi aux dangers de sa po-
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sinon. Bieutót il se vengea bien plus habile
ment du danger oú il s'était trouvé , et fondit
le 7 novembre ( 17 brurnaire ) sur une colonne
fran¡;;aise, qui était engagée a Ville-Longue sur
la rive droite du Tech, entre le fleuve, la mer
et les Pyrénées. Il défit eette colonne , forte de
dix mille hommes, et la jeta dans un te! dés

ordre, qu'elle ne put se rallier qu'a Argeles.
Immédiatement apres , Rieardos fit attaquer la
division Delatre a Collioure, s'empara de Col
lioure , de Port Vendre et de Saint-Elme , et
nous rejeta entierement au-rlelá du Tech. La
eampagne se trouva ainsi terrninée vers les
derniers jours de décembre. Les Espagnols
prirent leurs quartiers d'hiver sur les bords
du Tech; les Francais camperent autour de
Perpignan, et sur les rives de la Tet. Nous
avions perdu un peu de territoire, mais moins
qu'on ne devait le craindre apres tant de dé
sastres. C'était du reste la seule frontiere oú

la eampagne ne se füt pas terminée glorieuse
ment pour les armes de la république. Du
coté des Pyrénées-Occidentales, on avait gardé
une défense reciproque.

C'est dans la Vendée que de nouveaux.etter
ribles combats avaient eu lieu , avec un grand
avantage pour la république, mais avec un
grand dommage pour la France , qui ne voyaít
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des deux cótés que des Francais s'égorgeant
les uns .les autres.

Les Vendéens, battus aChollet le 17 octobre
(26 vendémiaire), s'étaient jetés, comme on I'a
vu , sur le bord de la Loire, au nombre de
quatre-vingt mille individus, hommes, femmes,
enfants, vieillards. N' osant pas rentrer dans leur
pays occupé par les républicains , ne pouvant
plus tenir la campagne en présence d'une ar
rnée victorieuse , ils songerent a se rendre en
Bretagne, et a suivre les idées de Bonchamps ,
lorsque ce jeune héros était mort , et ne pou
vait plus diriger leurs tristes destinées. On a
vu qu'a la veilJe de la bataille de Chollet, il
envoya un détachement po ur faire occuper le
poste de Varade, sur la Loire. Ce poste, mal
gardé par les républicains , fut pris dans la nuit
du 16 au 17. La bataille perdue, les Vendéens
purent done impunément traverser le fleuve,
a la faveur de quelques bateaux laissés sur la
rive, et a l'abri du canon républicain. Le dan
gel' ayant été jusqu'ici sur la rive gauche, le
gouvernement n'avait pas songé a défendre la
rive droite. Toutes les villes de la Bretagne
étaient mal gardées; quelques détachements de
gardes nationales, épars .;;a et la, étaient inca
pables d'arréter les Veudéens , et ne pouvaient
que fuir a leur approche. Ceux-ci s'avancérent
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done sans obstacles, et traverseren t successi
vement Candé, Cháteau-Gonthier et Laval , sans
éprouver aucune résistance.

Pendant ce temps, l'armée républicaine était
incertaine de leur marche, de leur nombre et
de leurs projets. Un moment-rnérne , elle les
avait crus détruits , et les représentants l'avaient
écrit ala convention. Kléberseul, qui comman
dait toujours l'armée sous le nom de LécheUe,
pensait le contraire, et s'efforcait de modérer
une dangereuse sécurité. Bientót , en effet, on
apprit que les Vcndéens étaicnt loin d'étre ex
terminés; qne dans la colonne fugitive, il res
tait encore trente ou quarante mille hommes
armés, et capables de combattre. Un conseil
de guerre fut aussitót rassemblé; et comme on
ne savaitpas si les fugitifs se porteraieut sur
Angers ou sur Nantes, s'ils marcheraient sur
la Bretagne, ou iraient 'par la Basse-Loire se
réunir a Charette, 011 décida que l'armée se
diviserait; qu'une partie , sous le général Haxo,
irait tenir tete ~ Charette, et reprendre Noir
moutiers; qu'une autre partie sous Kléber occu
perait le camp de Saint-George pres de Nantes,
et que le reste enfin demeurerait aAngers poor
couvrir cette ville, et observer la marche de
l'ennemi. Sans doute, si l'on eút été mieux
instruit , on aurait compris qu'il fallait rester
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réunis en masse, et marcher sans reláche a la
poursuite des Vendéens. Dans l' état de désordre
et d'effroi oú ils se trouvaient, il eút été facile
de les disperser et de les détruire entierement;
mais on ne connaissait pas la direction qu'ils
avaient prise , et , dans le doute, le parti que
l'on prit était encore le plus sagc. Bientót , ce
pendant, on eut de meilleurs renseigncments,
et l'on apprit la marche des Vendéens sur
Candé, Cháteau- Gonthier et Laval. Des lors
on résolut de les poursuivre sur-le-champ , et
de les atteindre, avant qu'ils pussent mettre
la Bretagne en feu, et s'ernparer de quelque
grande ville , ou d'un port sur I'Océan. Les gé
néraux Vimeux et Haxo furent Iaissés a Nantes
et dans la Basse - Vendée; tout le reste de
l'armée s'achemina vers Candé et Cháteau-Gon

thier. Westerrnann et Beaupuy formaient I'a
vant - garde; Chalbos , Kléber, Canuel , com
mandaíent chacun une division, et Léchelle,
éloigné du champ de bataille, laissait diriger
les mouvements par Kléber, qui avait la con
fiance et l'admiration de l'arrnée.

Le 25 octobre au soir (4 brumaire), l'avant
garde républicaine arriva aCháteau-Conthier ;
le gros des forces était aune journée en arriere.
Westermann, quoique ses troupes fussent tres
fatiguées, quoiqu'il fut presque nuit , et qu'il
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l'estat encore six lieues de chemin a [aire pour
arriver aLaval, voulnt y marcher sur-le-champ.
Beaupuy, tout aussi brave , mais plus prudent
que Westerrnann , s'efforca en va in de lui [aire
sentir le danger d'attaquer la masse vendéenne
au milieu de la nuit , fort en avant du eorps
d'armée , et avee des troupes harassées de fa

tigue. Beaupuy fut obligé de céder au plus an
cien en cornmandement. On se mit aussitót en
marche. Arrivé 11 Laval an milieu de la nuit,
Westerrnann envoya un officier reconnaitre
J'ennemi : celui-ci , emporté par son ardeur,
lit une charge au lieu d'une reconnaissance, et
replia rapidernent les premiers postes. L'alarme
se répaudit dans Laval , le tocsin sonna, toute
la masse ennemie fut bientót debout, et vint
[aire tete aux répuhlicains. Beaupuy se corn
portant ave e sa fermeté ordinaire, soutint coura
geusement l'effort des Vendéens. Westermann
déploya toute sa bravoure, le combat fut des
plus opiniátres , et l'obscurité de la nuit le ren
dit encore plus sanglant. L'avant-garde répu

blicaine , quoique tres-inférieure en nombre,
serait néanmoins parvenne a se soutenir jus
qu'a la fin; mais la cavalerie de Westermann,
qui n'était pas toujours aussi brave que son
chef, se débanda tout-á-coup , et l'obligea ala
retraite. Gráce a Beaupuy, elle se fit sur Cha-
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tean-Gonthier, avee assez d'ordre. Le corps de
hataille y arriva le jour suivant, Toute l'armée
s'y trouva done réunie le 26, l'avant - gal'de
épuisée d'un combat inutile et sanglant, le
eorps de bataille fatigué d'une route longue,
faite sans vivres, sans souliers , et a travers les
houes de l'automne. Westermann et les repré
sentants voulaient de nouveau se reporter en
avant, Kléber s'y opposa ave e force, et fit dé
cider qu'on ne s'avancerait pas au - dela de
Villiers, moitié ehemin de Chatean - Gonthier
a Lava!'

I/ s'agissait de former un plan pour l'altaque
de Lava!' Cette ville est située sur la Mayenne.
Marcher directement par la rive gauchc que
l'on occupait , était imprurlent , eomme I'ob
servajudieieusement un ofíicier tres-distingué ,

Savary, qui connaissait parfaitement les lieux.
II était facile aux Vendéens d'occuper le pont
de Laval, et de s'y maintenir centre toutes les
attaques ; ils pou vaient ensuite , tandis que l'ar
mée républicaine étaít iuut ilement amassée sur
la rive gallche, filer le long de la rive limite.
passer la Mayenne sur ses derrieres , et l'aeea
bler a I'improviste. 11 proposa done de diviser
l'attaque , et de porler une partie de l'armée
sur la ríve droite. De ce coté il n'y avait pas
de pont a franchir, et l'occupation de Laval ue

VI. 5
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préseutait point d'obstacle. Ce plan, approuvé
par les généraux, fut adopté par Léchelle, Le
lendemain , cependant, Léchelle, qui sortait
quelquefois de sa nullité pour commettre des
fautes , envoie l'ordre le plus sot et le plus
contradictoire a ce qui avait été convenu la

veille. 11 prescrit, suivant ses expressions ac

coutumées , de marcher majestueusement el en
masse sur Laval, en filant par la rive gauche.
Kléber et tons les généraux sont indignés; ce
pendant il faut obéir. Beaupuy s'avance le pre
miel'; Kléber le suit immédiatement. Toute
J'armée vendéenne était déployée sur les hau

teurs d'Entrames. Beaupuy engage le cornbat ;
Kléber se déploie a droite et a gauche de la
route, de maniere as'étendre le plus possible.
Sentant néanmoins le désavantage de cette po
sition , il fait dire a Léchelle de porter la di
vision Chalbos sur le flanc de I'ennemi , rnou
vement qui devait l'ébranler. Mais cette colonne,
eomposée de ces bataillons formés a Orléans
et a Niort , qui avaient fui si souvent, se dé
bande avant de s'étre mise en marche. Lé

chelle s'échappe le premier atoute bride; une
grande moitié de l'armée, qui ne se battait pas,
fuit en toute háte , ayant Léchelle en téte , et
eourtjusqu'á Cháteau-Gonthier , et de Chatean
r,.()nthieri1lSr¡lI'~ Angers. Les braves Mayen-
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eais , qui n'avaient jamais láché pied , se déhan

dent pour la premiere fois. La déroute devient
alors généraIe; Beaupuy, Kléber, Marceau, les
représentants Merlin et Turreau font des ef
forts ineroyables, mais inutiles , pour arréter

les fuyards. Beaupuy recoit une baile au milieu
de la poitrine. Porté dans une cabane , il s'é
crie :«Qu'on me laisse iei, et qu'on montre ma
chemisesanglanteames soldats.» Le brave Bloss,
qui commandait les grenadiers, et qui était
connu par une intrépidité extraordinaire, se fait
tuer a leur tete. Enfin une partie de I'armée
s'arréte au Lion-d'Angers ; l'autre fuit jllSqll'á
Angers méme. L'indignation était générale con
tre le láche exemple qu'avait donné Léchelle,
en fuyant le premier. Les soldats murmuraiellt
hautement. Le lendemain , pendant la revue ,
le petit nombre de braves qui étaient restes
sous les drapeaux, et c'étaient des Mayenl,(ais,
criaient : Abas Léehelle, vive Kléber et Du
hayet r qu'on nous rende Dubayet! LécheIle,
qui enteudit ces cris , en fut encore plus mal
disposé contre l'armée de Mayence, et centre
les généraux dont la bravoure lui faisait honte.
Les représentants, voyant que les soldats ne
voulaient plus de Léehelle, se décidérent ti le
suspendre, et proposerent le cornmandement
aKléber. Celui-ei le refusa, paree qu'il n'aimait

5.
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pas la situation d'un général en chef, toujours
en bu tte aux représentants, au ministre, au
comité de salut public , et consentit seulement
a diriger I'armée sous le nom d'un autre. On
donna done le commandernent aChalhos, qui
était l'un des généranx les plus agés de l'ar
rnée, Léchelle , prévenant I'arrété des repré

sentants, demanda son congé, en disant qu'il
était malade, et se retira a Nantes, oú il mou
rut quelque temps apres.

Kléber, vovant l'arrnée dans un état pitoya-" .
ble, dispersée partie a Angers, et partie au
Lion-d'Angers, proposa de la réunir tout en
tiere a Angers méme , de lui donner ensuite
quelques jours de repos, de la fournir de sou
liers et de vétements , et de la réorganiser d'une
maniere complete. Cet avis fut adopté, et toutes
les troupes furent réunies a Angers. Léchelle
n'avait pas manqué de dénoncer l'armée de
M:ayence en donnant sa dérnission , et d'attri
buer a de braves gens une déroute qui n'était
due qu'a sa lácheté. Depuis long-temps on se
défiait de ceHe arrnée , de son esprit de corps,
de son attachement a ses généraux, et de son
opposition a l'état-major de Saumur. Les der-
niers cris de -uioe Dubayet l ti bas Lécheile l

acheverent de la compromettre dans l'esprit du
O'ollvernement. Bientót , en effet, le comité de¡,
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salut public reudit UI1 arrété , pOllY' en orden

ner la dissolution et l'amalgame avee les autres
corps. Kléber fut ehargé de eette derniere
opération. Quoiqlle eette mesure füt prise eOI1
tre lui et contre ses eompagnons d'armes, il
s'y préta volontiers, cal' il sentait le danger dt'
l'esprit de rivalité et de haine qui s'établissait
entre la garnison de Mayenee et le reste des
troupes; et il voyait surtout un grand avantage
a former de honnes tetes de colonnes, qui,
habilement distribuées , pouvaient communi

quer leur propre force a toute l'armée.
Pendant que ceci se passait a AlJgers, les

Vendéens , délivrés a Laval des républicains ,

et ne voyant plus rien qui s'opposát a leur
marche, ne savaient eependant quel partí
prendre, ni sur quel théátre porter la guert'e.
Il s'en présentait deux également avantageux :
ils avaient a choisir entre la pointe de Breta
gne, et celle de Normandie. L'extréme Breta
gne était toute fanatisée par les prétres et les
nobles; la population les anrait re¡;us avec
joie ; et le sol, extrérnernent coupé et mon
tueux, leur aurait fourni des moyens tres-faciles
de résistance ; enfin, ils se seraient trouvés sur
le hord de la mer , et en communicatiou avec
les Anglais. L'extréme Norrnandie, ou pres
qu'ile de Cotentin, était un peu plus éloignée ,
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mais bien plus facile a garder, car, en s'em
parant de Port-Beil et Saint-Cosme , ils la fer
maient entierement, Ils y trouvaient l'impor-

, tante place de Cherbourg , tres-accessihle pour
eux du coté de la terre , pleine d'approvisionne
ments de toute espece , et surtout tres-propre
aux communications avec les Anglais. Ces deux
projets présentaient done de grands avantages,
et leur exécution rencontrait peu d'obstacles.
La route de Bretagne n'était gardée que par
l'armée de Brest, confiée a Rossignol, et con
sistant tout au plus en cinq ou six mille
hommes mal organisés. La route de Norman
die était défenrlue par l'arrnée de Cherbourg,
composée de levées en masse prétes a se dis
soudre au premier coup de fusil, et de quel
ques mille hommes seulement de troupes plus
régnlieres, qui n'avaient ras encore quitté
Caen. Ainsi, aucune de ces deux armées n'était
aredouter ponr la masse vendéenne. On pou
vait mérne facilement éviter lenr rencontre avec
un peu de célérité. Mais les Venrléens ignoraient
la nature des localités; ils n'avaieut pas un
seul officier qui pút leur dire ee qu'étaient la
Bretagne et la Normandie, quels en étaient les
avantages militaires et les places fortes. lis
eroyaient, par exemple, Cherbourg fOl'tifié du
cót~ de ter-re, lis étaient done incapables de
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se háter , de s'éclairer dans leur marche, de

rien exécuter enfin avec un peu de force et
de précision.

Quoique nornbreuse , leur armée était dans

un état pitoyable. Tous les chefs principaux
étaient ou morts ou blessés, Bonchamps avait
expiré sur la rive gauche; d'Elbée, blessé , avait
été transporté aNoirrnoutiers; Lescure, atteínt
d'un halle au front, était trainé mourant a la
suite de l'armée. Larochejacquelein, resté seul ,
avait rec;;u le commandement général. Stofflet
commandait SOllS lui. L'armée , oblígée main
renant de se mouvoir et d'abandonner son
$01 , aurait do étre organisée; mais elle mar
chait péle-rnéle comme une horde, ayant au
milieu d'elle des femmes, des enfants , des cha
riots. Dans une armée réguliere, les hraves .
les faibles , les láches, encadrés les uns avec
les autres, restent forcérnent ensemble et se
soutiennent réciproquement. 11 suffit de quel
qnes hommes de courage pour communiquer
leur énergle atoute la masse. lci, au contraire,
aucun rang n'étant gardé, aucune division df'
compagníe, de bataillon, n'étant observée ,eha
cun marehant avec quí luí plaisait , les hraves
s'étaient rangés ensemble, et formaíent un
corps de cinq ou six mille hommes, toujours
prérs a s'avancer les premiers. Apres eux, ve-



72 RJivOLlJTJUN .FftANYAISE.

nai t une troupe moins súre, et propre seulernent.
adécider un succes , en se portant sur les flanes
d'un ennemi déja éhranlé. A la suite de ces
deux bandes, la masse, toujours préte a.fuir au
premier eoup de fusil, se trainait confusément.
Ainsi, les trente ou quarante mille hommes ar
més se réd uisaient en définitive a quelques
mille braves, toujours disposés él se battre par
tempérament, Le défaut de subdivisions em
péchait de former des détachements, 'de porte!'
un corps sur un point Oll sur un autre, de faire
aueune sortede dispositions. Les uns suivaient
Laroehejaequelein, les autres StoftIet, et ne
suivaient qu'eux seuls. II était impossible de
donner des ordres; tout ee qu'on ponvait obte
nir, c'était de se faire suivre en donnant un si
gnal. Stofflet avait seulement quelques paysans
affidés qui allaient répandre ce qu'ilvoulait
parmi leurs camarades. A peine avait-on deux
cents mauvais cavaliers, et une trentaine de
pieces de canon, mal servies et mal entretc
uues. Les bagages encombraient la marche;
les femmes, les vieillards , ponr étre plus en
súreté , eherehaient a se fourrer au milieu de
la troupe des hraves , et, en remplissant leurs
rangs, embarrassaient Ieurs mouvements, La
méfiance commencait aussi as'établir de.la part
des soldats a l'égard des officiers. On disait
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qu'ils ne voulaient atteindre al'Oeéan que poul'
s'ernharquer , et abandonner les malheureux
paysans arrachés de leur pays. Le conseil ,
dont I'autorité était devenue tout -3.-fait illu
soire,était divisé; les prétres s'y montraient
mécontents des chefs militaires ; rien enfin
n'eút été plus facile que de détruire une pa
reille arrnée , si le plus grand désordre de com
mandement n'avait régné chez les républicains.

Les Vendéens étaient done incapables de
concevoir et d'exéeuter un plan quelconque.
lis avaient quitté la Loire depuis vingt - six
jours; et, dans un aussi long espace de ternps ,
ils n'avaient rien fait du tout. Aprés beaucoup

d'incertitudes, ils prirent eufin 1111 partí. D'une
part, on leur disait que Reunes et Saint-Malo
étaient gardés par des troupes considerables;
de I'autre , que Cherbourg était Iortement dé
fendudu cóté de terre; ils se déciderent alors
a assiéger Granville, placée sur le bord de
I'Océan , entre la pointe de Bretagne et celle
de Normandie. Ce projet avaitsurtout I'avan
tage de les rapprocher de la Normandie, qu'on
leur dépeignaít comme tres-fertile ,et tres-bien
approvisionnée. En conséquence ils marche
rent sur Fougeres. On avait réuni sur leur
route quinze ou seize mille liommes de levée
en masse , quí se disperserent sans coup férir.
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Les Vendéens se portérent a Dol le 10 no
vembre , et le (2 sur Avranehes.

Le 14 novembre ( 24 brumaire ), ils se diri
gerent vers Granville, en laissant a Avranehes
une moitié de leur monde et tous leurs ha
gages. La garnison ayant voulu faire une sor
tie, ils la repoussérent , et se jeterent asa Imite
dans le faubourg qui précede le eorps de la
place. La garnison eut le temps de rentrer et
de refermer ses portes; mais le faubourg resta
en leur possession , et ils avaient ainsi de gran·
des facilités pour l'attaque. 11s s'avancerent du
faubourg jusqu'a des palissades qu'on venait
de eonstruire, et sans chercher a les enlever ,
ils se bornérent a tirailler contre les remparts,
tandis qu'on leur répondait avec de la mitraille
et des boulets. En mérne temps, i1s placerent
quelque~'pieces sur les hauteurs environnan
tes, el tirerent inutilement sur la créte des
murs et sur les maisons de la ville, A la nuit ,
ils s'éparpillerent , et abandonnerent le fau
bourg, oú le feu de la place ne leur Iaissait

aucun re pos. lis allerent chercher hors de la
portée du canon des logements, des vivres, et
surtout du feu, cal' il commencait 11 faire un
freid tres-vif Les chefs purent apeine retenir
quelques cents hommes dans le fauLourg t

pour y continuer un fen de tirailleurs.
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Le lendemain, leur irnpuissance de prendre
une place fermée, leur fut encore mieux dé
montrée; ils essayerent encore de leurs batte
ríes, mais saos aucun succes. 115 tiraillereut de
nouveau le long des palissades, et furent bien
tót entierement découragés. Tout-a-coup I'un
d'entre eux imagina de profiter de la marée
basse, pour traverser une plage , et prendre la
ville du coté du porto lIs se disposaient acette
nouvelle tentative , lorsque le feu fut mis au
faubourg par les représentants enfermés dans
Granville. Les Vendéens furent alors obligés
de I'évacuer, et songérent a la retraite, La ten
tative du coté da port fut entierement aban
donnée, et le lendemain ils revinrent tous a
Avranches rejoindre le reste de leur monde el

les hagages. Des ce moment, le décourage
ment fut porté au comble; ils se plaignirent
plus amerernent que jamais des chefs qui les
avaient arrachés de leur pays, et qui voulaient
les abandonner , et ils demanderent a grands
cris a regagnel' la Loire. En vain Larochejac
quelein , a la tete des pIus braves , voulut -il
faire une nouvclle tentative pour les entrainer
dans la Norrnandie ; en vain marcha-t-i! sur
Ville - Dieu , dont ji s'ernpara ; il fut a peine
suivi de mille hornmes, Le reste de la colonne
reprit le chemin de la Bretagne, en marchan
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sur Pontorson , par oú elle était arrivée. Elle
s'ernpara du pont au Beaux qui, jeté sur la
Selune, était indispensable ponr arriver a
Pontorson.

Pemlant que ces événements se passaient a.
Granville, l'arrnée républicaine avait été réor
ganisée a Angers. A peine le temps nécessaire
pour lui donner un peu de repos et d'ordre
fut-il écoulé , qu'on la conduisit a Rennes,
pour la réunir aux six ou sept millehommes
de l'armée de Brest, commandés par Rossignol.
La, on avait arrété , dans un conseil de guerre,
les mesnres a prendre pour continuer la pour
suite de la colonne vendéenne. Chalbos malade
avait obtenu la permission de se retirer sur les
derrieres , pour y réparer sa san té; Rossignol
avait recu des représentants le commandement
en chef ele l'armée de l'Ouest et de celle de
Brest , formant en tout vingt ou vingt-un mille
hommes. JI fut résolu que ces deux armées se
porteraient tout de suite a Antrain; qne le gé
néral Tribout , qui était a Dol avec trois ou
quatre mille hommes , se rendrait aPontorson,
et que le général Sepher, qui avait six mille
soldats de l'armée de Cherbourg, suivrait par
derriere la colonne vendéenne. Ainsiplacée
entre la mer, le poste de Pontorson, l'arrnée

.r _~~.'Antrain,et Sepher qni arrivait a Avranches,
~" ,It,· ....,'. .:

/ .



CúNVENTION NATlONALJ.: (179 3). 77

cette colonne devait étre bientót enveloppée
et détruite.

Toutes ces dispositions s'exécutaient au mo
ment mérne 011 les Vendéens quittaient Avran
ches, et s'ernparaient du pont au Beaux pour
se rendre a Pontorson. C'était le 18 novembre
( 2.8 brumaire). Le général Tribout , déclama
teur sans connaissauce de la guerre, n' avait,
pour garder Pontorson, qu'á oc~uper un pas
sage étroit , a travers un marais qui couvrait
la ville, et qu'on ne pouvait pas tourner. Avec
une position aussi avantageuse, il pouvait em
pécher les Vendéens de faire un seul paso Mais
aussitót qu'iI apercoit l'ennemi, ji abandonne
le défilé,et se porte en avant. Les Vendéens,
encouragés par la prise du pont au Beaux, le
chargent vigoureusement, l'obligent a céder,
et, profitant du désordre de sa retraite, se jet
tent asa suite dans le passage qui traverse le
marais, et se rendent ainsi maitres de Pontor
son, qu'ils n'auraient jamais dü aborder.

Gráce aeette faute impardonnable, une route
inattendue s'ouvrit aux Vendéens. IIs pouvaient
rnarcher sur Dol; mais de Dol il leur fallait
aller a Antrain , et passersur le corps de la
grande armée républicaine. Cependant ils éva
cuent Pontorson , et s'avancent sur Dol. Wes
termann se jette a leur poursuite. Toujours
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aussi bouillant, il entraine Marigny avec ses
grenadiers, et ose suivre les Vendéens jusqu'á
Dol, avec une simple avant-garde. llles joint
en effet, et les pousse confusément dans la
ville; mais bien tót ils se rassurent, sortent de
Dol, et , par ces feux meurtriers qu'ils diri
geaicnt si bien, ils obligent l'avant-garde ré

publicaine ase retirer a une grande distance.
Kléber, qui dirigeait toujours l'armée par

ses conseils , quoiqu'un autre en fut le chef,
propose, pour achever la destruction de la co
lonne vendéenne, de la bloquer, et de la faire
périr de fairn , de maladie et de misereo Les
débandades étaient si fréquentes dans les trou
pes républicaines , qu'une auaque de vive force
présentait des chances dangereuses. Au con
traire, en fortifia nt Antrain , Po ntorson , Dinan,
on enfermait les Vendéens entre la roer et trois
points retranchés; et en les faisant harceler
tous les jours par Westermann et Marigny , on
ne pouvait manquer de les détruire. Les re
présentants approuvent ce plan, et les ordres
sont donnés en conséquence, Mais tout-a-coup
arrive un officíer de Westermann : il dit que
si! on veut seconder son général et attaquer
DoI du caté d'Antrain , tandis qu'll l'attaquera
du coté de Pontorson, c'en est fait de l'armée
eathelique , et qu'elle sera entierement perdue.
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Les représentants s'enflamrnent acette propo
sitian. Prieur de la Marue, aussi bonillant que
Westermann, fait changer le plan d'abord con
venu , et ji est décidé que Marceau , a la tete
d'une colonne , marchera sur Dol , concurrem
ment avec Westermann.

Le21 au matin, Westermann s'avance sur Dol.
Daus son impatience, il ne songe pas as'assu
rer si la colonne de Marcean , qui doit arriver
d'A~train, est déja rendue sur le champ de
bataille , et il attaque en toute háte. L'cnnemi
répond ason attaque par ses feux redoutables.
Westel'mann déploie son infanterie, et gagne
du terrain ; mais les cartouches commencent
amanquer; il est alors ohligé de faire un mou
vement rétrograde, et il vient s'établir en
arriere sur un platean. Les Vendéens en pro
fitent , se jettent sur sa colonne , el la disper
sent. Pendant ce temps, Marceau arrive enfin
ala vue de Dol ; les Vendéens victorieux se ré
unissent contre luí; iI résiste avec une fermeté
hérolque pendant toute la journée, et réussit
a se maintenir sur le champ de bataille. Mais
sa position est tres-hasardée ; il demande Klé
ber , pour lui apportell' des coaseils el des se
eours, Kléber accourt , et conseiUe de prendre
une positioa rétrograde, il est vrai , mais tres
tOll'te aux eavirons de Trans. On hésite encere
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a suivre l'avis de Kléber, lorsque la présence
des tirailleurs vendéens fait reculer les tI'OU

pes. Elles se débandent d'ahord , mais on les
rallie bientót sur la position indiquée par Klé
ber. Kléber reproduit alors le premier plan
qu'il avait proposé, et qui consistait a fortifier
Antrain. On y adhere , mais 011 ne veut pas
retourner aAntrain, on veut rester aTrans , et
s'y fortifier pOUl' étre plus prés de Do1. Tout
a-coup , avec la mobilité qui présidait a. toutes
les déterminations , on change encore d'avis ,
el on se résout de nouveau a l'offensive mal
gré l'expériencede la veille. On envoie un ren
fort a Westermann, en lui ordonnant d'atta
quer de son coté, tandis que I'arrnée principale
attaquera du coté de Trans.

Kléber objecte en vain que' les troupes de
Westermann, démoralisées par l'événement de
la veílle, ne tiendront pas; les représentants
insistent 1 et l'attaque est résolue pour le len
demain. Le lendemain , en effet, le mouvement
s'exécute. W estermann el Marigny sout préve
nus et assaillis par I'ennerni. Leurs troupes,
quoique soutenues par un renfort, se déban
dento lis font des efforts inouis pOllr les arre
ter; ils réunissent en vain quelques braves
autour d'eux, et sont bientót emportés. Les
Vendéens, vainqueurs, abandonnent ce point,
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et se portent a leur droite, sur l'armée qui
s'avancait de Trans.

Tandis qu'ils venaient d'obtenir cet avan
tage, et qu'ils se disposaient a en remporter
un second, le bruit du canon avait répandu
l'épouvante daus la ville de Dol, et parmi ceux
d'entre eux qui n'en étaient pas encore sortis
pour comhattre. Les femrnes , les vieillards,
les enfants, et les láches , couraien t de tous
cótés , et fuyaient vers Dinan et vers la mero
Leurs prétres , la croix ala main, faisaient de
vains efforts pour les ramener. Stofflet, La
rochejacquelein, couraient de toutes parts
pour les reconduire au combato Enfin OI) était
parvenu a les 'rallier , et a les porter sur la
route de Trans , a la suite des braves qui les
avaient devancés.

Une confusion non moins grande régnait
daus le camp principal des républicains. Ros
signol, les représentants, commandant tous a
la fois , ne pouvaient ni s'entendre ni agir.
Kléber et Marceau , dévorés de chagrins, s'é
taient avancés pOllr recounaitre le terrain, el
soutenir l'effort des Vendéens, Arrivé devant
l'ennemi, Kléber vent déployer l'avant-garde
de I'armée de Brest , mais elle se débande au
premier coup de feu. Alors il fait avancer la
hrig:1fle Canuel, composée en grande partie

VI. Ij
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de bataillons mayeucais : ceux-ci , fideles ir
leur vieille bravoure , résistent pendant toute
la journée, et demeurent seuls sur le champ
de bataille, abandonnés du reste des troupes.
Mais la bande venrléenne q ni avait battu Wes
termann, les prend en flanc , et les force a la
retraitc. Les Vendéens en profiteot, et les
poursuivent jusqu'a Antrain méme. Enfin jI

devient urgent de quitter Antrain, et toute
l'armée républicaine se retire a Rennes.

C'est alors qu'on put sentir la sagesse des
avis de Kléber. Rossignol, dans l'un de ces
généreux mouvements dont il était capable ,

malgré son ressentiment contre les généraux
mayencais , parut an conseil de gnerre avec
un papier contenant sa démission. «Je ne suis
«pas fait, dit-i l , pour commander une armée.
« Qu'on me donne un bataillon , je ferai mon
«devoir ; maisje ne puis suffire au comman
« dernent en chef. Voici done ma démission ,

«et, si on la refuse, OIl est ennemi. de la répu

« blique.» -- « Pas de dérnission , s'écrie Prienr
« de la Mame, tu es le fils ainé du comité de
« salut publico Nous te donnerons des géné
« raux qui te conseilleront, et qui répondront
« pour toi des événements de la guerre.)) Ce
pendant Kléber , dé solé de voir l'armée aussi
mal conduite , proposa un plan qui pouvait
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seul rétablir l'état des affaires , mais qui était
bien peu approprié aux dispositions des repré
sentants. Il faut, leur dit-il , en laissant le gé
néralat aRossignol, nommer un commandant
en chef des troupes, un commandant de la
cavalerie , et un de l'artillerie. On adopte sa
propositíon; alors il a le courage de proposer
Marcean pour commandanten chefdestroupes,
Westermann pour commandant de la cavalerie,
et .Debilly pour commandant de l'artillerie ,
tons trois suspects comme membres de la fac
tion mayencaise. On dispute un moment sur
les individus , puis eufin on se rend , et on
cede a l'ascendant de cet habile et généreux
militaire, q ui aimait la répuLlique non par
exaltation de tete, mais par tempérament, qui
servait avec une loyauté, un désintéressement
admirables, et avait la passion et le génie de
son métier a un degré rareo Kléber avait fait
nommer Marcean paree qu'il disposait de ce
jeune et vaillant homme, et qu'il comptait sur
son errtier dévouement. II était assuré, si Ros
signol restait dans la nullité, de tout diriger
lui-méme , et de terminer heureusement la
guerreo

On réunit la división de Cherbourg, qui
était venue de Norrnandie , aux armées de
Brest et de I'Ouest , et on quitta Reunes pour

(j.
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s'acheminer vers Angers, oú les Vendéens

cherchaient a passer la Loire, Ceux-ci, aprés
s'étre assurés un moyen de retour, par leur
double victoire sur la route de Pontorson et sur
celle d'Antrain, songérent a rentrer dans leur
pays. Ils repassérent sans coup férir parFougeres
et Laval, et projetérent de s'ernparer d'Angers,
pour traverser la Loire au pont de Cé. La der
niere expérience qu'i1s avaient faite a Gran
ville, ne les avait pas encoreassez convaincus
de leur irnpuissance a prendre des places fer
mées. Le 3 décembre, ils se jetérent dans les
faubourgs d'Angers, et comrnencerent a tirail
Jer sur le front de la place. IIs continuerent le
Iendemain ; mais , queIle que füt leur ardeur a
s'ouvrir un passage vers leur pays, dont ils
u'étaient plus séparés que par la Loire, ils
désesperent hientót de réussir. L'avant-garde
de Westermann, arrivant dans cette journée
du 4, acheva de les décourager, et de leur faire
abandonner leur entreprise. Ils se mirent alors
en marche, remontant la Loire , et ne sachant
plus oú ils pourraient la passer. Les uns ima
ginerent de remonter jusqu'á Saumur, les
autres jusqu'a Blois; mais, dans le moment oú
lis délibéraient, Kléber, survenant avec sa di
vision Te long de la chaussée de Saumur, les
obligea a se rejeter <le nouveau en Bretagne-
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Voilá done ces uialheureux manquau~ de

vivres , de souliers , de voitures pour trainer
leurs familles , travaillés par une maladie épi
démique, errant de 11Ol,lVeaU en Bretagne, sans
trouver ni un asile, ni un.e issue pour se sau
ver. lis jonchaient les routes de leurs déhris ;
et au bivouae devant Angers, 011 trouva des
femmes et des enfants morts de faim et de
froid. Déja ils commencaient a croire que la
convention n'en voulait qu'a leurs chefs , et
beaucoup jetaient leurs carmes pour s'enfuir
clandestinement atravers.les campagnes. Enfin,
ce qu'on leur dit du Mans , de l'abondance
qu'ils y trouveraient, des dispositions des ha
bitants, les engagea a s'y portero Ils traver
serent IJa Fleche, dont ils s'emparérent , et
entrerent au Mans apres une légere escar
mouche,

L'armée républicaine les suivait. De nouvelles
querelles s'y étaient élevées entre les généraux.
Kléber avait intimidé les brouillons par sa fer
meté, et obligé les représentants a renvoyer
Rossignol a Rennes, avec sa division de l'ar
mée de Rrest. Un arreté du comité de salut
public donna alors a Marcean le titre de gé
néral en chef, et destitua tous les généraux
rnayencais , en laissant néanmoius a Marcean
la faculté de se servir provisoirementde Kléher.
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Marcean declara qu'il oe commanderait pas,
si Kléber n'était pas ases cótés pour tout or
donner. l( En acceptant le titre, dit Marceau a
« Kléber, je prends les dégoúts et la respon
« sabilité pour moi, et je te laisserai atoi le com
« mandement véritable, el les moyens de sauver
« I'arrnée.» - « Sois traoquille, mon ami, dit
«( Kléber; nous nous battroos, et nous nous
« ferons guillotiner ensemble. »

On se mit done aussitót en marche, et des ce
moment tout fut conduit avec Imité et fermeté.
L'avant-garde de Westermann arriva le ] 2. dé
cembre au Mans , et chargea aussitót les Ven
déens, La confusion se rnit parmi eux; mais
quelques rnille braves, couduits par Laro
chejacquelein, vinrent se former en avant de
la ville, et forcerent Westermann a se replier
sur Marceau , qui arrivait avec une division.
Kléber était encore en arriere avec le reste
de I'armée. Westermann voulait attaquer sur
le-champ , quoiqu'il fút nuit. Marcean, entrainé
par son tempérament bouillant, mais craignant
le blárne de Kléber , dont la force froide et
calme ne se laissait jamais em porter, hésite;
cependant , emporté par Westermann , il se
décide , et auaque le Mans. Le tocsin sonne,
la désolation se répand dans la ville. Wester
mano, Marcean, se préeipitent au milieu de
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la nuit , culbutent tout devant eux, et , malgré

un feu terrible des maisons , parviennent ú
refouler le plus grand nombre des Vendéens
sur la grande place de la' ville. Marcean fait
couper a sa droite et a sa ganche les rues
aboutissant aeette place, et tient ainsi les Ven
déens bloques. Cependant sa position était
hasardée , cal', engagé dans une ville au milieu
de la nuit , il aurait pu étre tourné et enve
loppé. Il envoie done un avis a Kléber, ponr
le presser d'accoueir au.plus vite avec .sa di
visiono Celui-ci arrive a la pointe du joun, Le
plus grand nombre des Vendéens avait fui; il
ne restait que les plus braves pour protéger la
retraite : on les charge a la haionnette , on les
enfonee, on les disperse, et un carnage horrible
commence dans toute la ville.

Jamais déroute n'avait été aussi meurtriére.
Une foule considerable de femmes, laissées.en
arriere , furent faites prisonniéres..Marcean
sauva une jeune personne qui avait perdu ses
parents, el qui, dans son désespoir, demandait
qu'on lui donnát la mort. Elle était modeste
et belle; Marceau, plein d'égards et de déli
catesse, la recueillit dans sa voiture , la res
pecta, et la fit déposer dans un Iieu sur. Les
campagnes étaient couvertes an loin des dé
bris de ce grand désastre. Westerrnann , infa-
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tigable, harcelait les fugitifs, et jonchait les
routes de cadavres. Les infortunés , ne sachant
oú fuir, rentrérent dans Laval pour la troisierne
fois , et en ressortirent aussitót pour se re
porter de nouveau vers la Loire. lis voulurent
la repasser a Ancenis. Larochejacquelein et
StoffIet se jeterent sur l'autre bord, pour
aller, dit-on , prendre des barques et les ame
ner sur la rive droite. Ils ne revinrent plus.
On assure que le retour leur avait été irnpos
sihle, Le passagene put s'effectuer. La colonne
vendéenne , privée de la présence et de l'appui
de ses deux chefs, continua de descendre la
Loire, toujours poursuivie , et toujours cher
chant vainement un passage. Enfin, désespé
rée, ne sachant oú se porter, elle résolut de
fuir vers la pointe de Bretagne, dans le Mor
bihan. Elle se rendit a Blain , oú elle rem
porta encore un avantage d'arriere-garde ; et
de Blain a Savenay, d'oú elle espérait se jeter
dans le Morbihan.

Les républicains l'avaient suivie sans re/a
che, et ils arriverent a Savenay le soir méme
<In jour oú elle y entra. Savenay avait la Loire
a gauche, des marais a droite, et un bois en
avant, Kléber sentit I'importance d'occuper le
hois le jour méme , et de se rendre maitre de
toutes les hauteurs , afin d'écraser le leude-
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main les Vendéens dans Savenay, avant qu'ils
eussent le temps.d'en sortir, En effet, il Íanca
l'avant-garde sur eux; et lui-méme , saisissant
le moment oú les Vendéens débouchaient du
bois, pOllr repousser cette avant-garde , s'y jeta
hardiment avec un corps d'infanterie, et les
en débusqua tout-á-fait. Alors ils s'enfuirent
daos Savenay, et s'y enfermerent, sans cesser
néanrnoins de faire un Ieu soutenu pendant
toute la nuit. Westermann et les représentants
proposaient d'attaquer sur-le-champ , pour
tout détruire des la nuit méme, Kléber, qui
ue vou/ait pas qu'une faute lui fit perdre une
victoire assurée , déclara positivement qu'on
n'attaquerait pas; et puis 1 s' enfoncant dans UII

sang-froid imperturbable, il laissa dire, sans
répondre a aucune provocation. Il empécha
ainsi toute espece de mouvement.

Le lendemain , 23décembre , avant le jour, il
était a eheval avee Marceau, et parcourait sa
ligne, lorsque les Vendéens , désespérés et ne
voulant pas survivre a celte journée, se préci
pitent les premiers sur les républicains. Mar
ceau marche avec le centre, Canuel avec 6a
droite , Kléher avec la gauche. Tous se préei
pitent et reploient les Vendéens sur eux-mérnes,
,Vfarceau et Kléber se réunissent dans la ville ,
prenncnt tout ce qu'ils rencontrent de cava-



90 HEVOLIJ'l'lON .FR AN(.:A 1St:.

lerie , et s'elancent a la suite des Vendéeus. La
Loire et les marais interdisaient toute retraite
aces infortunés ; un grand nombre fut immolé
á coups de baíonnettes , d'autres furent faits
prisonniers , et a peine quelques-uns trouve
rent-ils le moyen de se sauver. Ce jour, la co
lonne fut entierement détruite., et la grande
guerre de la Vendée véritablement finie,

Ainsi, cette malheureuse population, rejetée
hors de son pays par l'imprudence de ses chefs,
et réduite achercher un port pour se réfugier
vers les Anglais, avait mis vainement le pied
dans les eaux de l'Océan, N';ryalJt pu prendre
Gra~ville, elle avait été ramenée sur la Loire,
n'avait pu la repasser, avait été refoulée une
seconde fois en Bretagne, et de Bretagne sur
la Loire encore. Enfin , ne pouvant franchir
eette barrierefatale , elle venait d'expirer tout
entiere , entre Savenay , la Loire et des ruarais.
Westermann fut chargé, avec sacavalerie , de
poursuivre les restes fugitifs de la Vendée.
Kléber et Marcean retournérent a Nantes.
Recus , le 24, par le peuple de cette ville, ils
<9bti*rent une espece de triomphe, et furent gra
tifiés par le club jacobin d'une couronne civique.

Si ron considere dans son ensemble eette
eampagne mémorable de 93, on ne pourra
s'empécher de la reaarder cornrne le plus grand
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effort qu'ait jamais fait une société menaeée.
Dans l'année 1792, la coalition , qui n'était pas
complete encore, avait agi sans ensemble et
sans vigueur. Les Prussiens avaient tenté en
Champagne une invasion ridieule; les Autri
ehiens s'étaient bornés dans les Pays-Basá bom
barder la place de Lille. Les Francais , dans
leur premiere exaltation, repousserent les
Prussiens au - dela du Rhin, les Autrichiens
au-delá de la Meuse, conquirent les Pays-Bas,
Mayenee, la Savoie et le eomtéde Niee. La
grande année 93 s'ouvrit d'une maniere bien
différente. La coalition était augmentée des
trois puissances qui jusque-Iá étaient restées
neutres. L'Espagne, poussée a bout par le 21

janvier, avait en fin porté einquante mille
hommes sur les Pyrénées; la France avait obligé
Pitt ase déclarer; et l'Angleterre et la Hollande
étaient entrées a la fois dans la eoalition, qui
se trouvait ainsi doublée, et qui, mieux avertie
des moyans de l'ennemi qu'elle avait aeom
battre , augmentait ses forces , et se préparaít a
un effort déeisif. Ainsi, comme sous Louis XIV,
la France avait asoutenir l'attaque de l'Europe
entiere ; et eette foís elle ne s'était- pas attiré

ce coneours d'ennemis par son ambition, mais
par la juste colere que lui inspira l'intervention
des puissances dans ses affaíres intérieures.
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Des le mois de mars, Dumouriez débura par
une téméri.té, et voulut envahir la Hollande en
se jetant dans des bateaux. Pendant ce temps,
Cobourg surprit les lieutenants de Dumouriez,
les rejera au-delá de la Meuse, et le forca lui
mérne a veni.r se rnettre a la tete de son ar
mée, Dumouriez fut obligé de livrer la bataille
.de Nerwinde. Cette terrible hataille était ga
gnée, lorsque l'aile gauche fléchit, et repassa
la Gette; il fallut battre en re traite , et nous
perdimes la Belgique en quelques jours. Alors
!es revers aigrissant les coeurs , Dumouriez
rompit avec son gouvernement, et passa aux
Autrichiens. Dans le mérne instant, Custine ,
battu a Francfort, ramené sur le Rhin, et sé
paré de Mayence, laissait les Prussiens bloquer
eette place fameuse, et en commencer le siége;
les Piémontais nous repoussaient a Saorgio ,
lesEspagnols entamaient les Pyrénées ;et enfin
les provinces de l'Ouest, déja privées de leurs
prétres et poussées a bout par la levée des
t rois cent mil1e hornmes , venaient de s'insur
gel' au nom du treme et de l'autel. C'est dans
ce moment que la Montagne, exaspérée de la
désertion de Dumouriez , des défaites essuyées
dans les Pays-Bas, sur le Rhin, aux Alpes, et
surtout de l'insurrection de l'Ouest, ne garda
plus aucune mesure, arracha violemment les
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girondins du sein de la convention, et repoussa
ainsi tous ceux qui pouvaient lui parler encore
de modération. Ce nouvel exces lui valut de
nouveaux ennemis, Soixante - sept départe
ments sur quatre - villgt - trois se souleverent
contre ce gouvernement, qui eut alors alutter
contre l'Europe, la Vendée royaliste, et les trois
quarts de la France fédéralisée. C'est a cette
époque quenous perdirnes le camp de Famars
et le brave Dampierre , que le hlocus de Va
lenciennes fut achevé ,que Mayence fut pres
sée vivement , que les Espagnols passerent le
'I'ech , et menacérent Perpignan, que les Ven
déens prirent Saumur et assiégerent Nantes,
que les fédéralistes se disposérent afondre de
Lyon , de MarseiHe, de Bordeaux et de Caen,
sur Paris.

De tons les points on pouvait tenter une
marche hardie sur la capitale , terminer la ré
volution en quelques journées , et suspendre
la civilisation européenne pour long-temps.
Heureusement on assiégea des places. On se
souvient avec quelle fermeté la convention fit
rentrer les départernents dans la sournission ,
en leur montrant seulcment son autorité, et
en dispersant les imprudents qui s'étaient avan
cés jusqu'á Vernon; avec quel bonheur les
Vendéens furent repoussés de Nantes, el ar-
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relés dans leur marche victorieuse. Mais tandis
que la convention triomphait des fédéralistes,

ses autres ennemis avaient fait des progres
alarmants. Valenciennes et Mayence furent
prises apres des siéges mémorables; la guerre
du fédéralisme amena deux événements désas
treux , le siége de Lyon , et la trahison de
Toulon; enfin, la Vendée elle-rnéme , quoique
renfermée dans le cadre de la Loire, de la mer
et du Poitou, par l'heureuse résistance de
Nantes, venait de repousser les colonnes de
Westermann et de Labaroliere , qui avaient
voulu pénétrer dans son sein. Jamais la situa
tion n'avait été plus grave. Les coalisés n'étaient
plus arrétés an Nord et an Rhin par des sié
ges; Lyon et Tonlon offraient aux Piérnontais
de solides appuis ; la Vendée paraissait in
domptable, et: offrait nn pied-a-terre aux An
glais. C'est alors que la convention appela a
París les envoyés des assemblées primaires ,
leur donna la constitution de I'an Ill ajurel' el

a défendre , et décida avcc eux que la France
entiere , hommes el choses , était a la disposi
tion du gouvernement. Alors fut décrétée la
levée en masse , génération par génération,
et la faculté de requerir tout ce qui serait né
cessaire ala gnerre; alors fut institué le granel
Iivre , et l'emprunt forcé sur les riches, ponr
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retirer de la circulation une partie des assr

gnats et opérer le placement forcé des biens
nationaux ; alors deux grandes armées furent
dirigées sur la Vendée; la garnison de Mayence
y fut transportée en poste; il fut résolu que
ce rnalheureux pays serait brúlé , et que la po
pulation en serait transportée ailleurs. Enfin ,

Carnot entra au comité de salut public, et
cornmenca a introduire l'ordre et I'ensemble
dans les opérations militaires.

Nous avionsperdu le camp de César, etKil
maine avait, par une retraite heureuse , salivé
les restes de l'armée dn Nord. Les Anglais s'é
raient portés a Dunkerque, et en faisaient le
siége,. tandis que les Autrichiens attaquaient
Le Quesnoy. Une masse fut rapidementdirigée
de Lille surles derrieres du duc d'York. Si Hou
chard, qui commandait en cette occasion
soixante mille Francais , avait eompris le plan
de Carnot, et s'était porté sur Furnes, pas· un
Anglais n'était sauvé. Aa lieu de se placer entre
le corps d'observation et le corps de siége, il
prit une marche directe, et décida du moins
la levée du siége, en donnant l'heureuse ba
taille d'Hondtschoote. Cette bataille fut notre
premiere vietoire, sauva Dunkerque, priva les
Anglais de tous les fruits de eette guerr-e, el

nous rendit la joie et l'espérance.
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Bientót de nouveaux revers changérent eette
joie en nouvelles alarmes. Le Quesnoy fut pris
par les Autriehiens; l'armée de Houehard fut
saisie aMenin d'une terreur panique, et se dis
persa; les Prussieus et les Autrichiens, que rien
n'arrétait plus depuis la prise de Mayence, s'a
vancerent sur les deux versants des Vosges,
menacerent les lignes de Wissemhourg, et
1I0US battirent en di verses rencontres, Les
Lyonnais résistaient avec vigueur, les Piémon
tais avaient recouvré la Savoie, et étaient des
cendus vers Lyon pour mettre notre armée
entre deux feux; Ricardos avait franchi la Tet,
et dépassé Perpignan ; enfin la division des
troupes de l'Ouest en deux armées, ceHe de
La RochelIe et celle de Brest , avait ernpéché
le succes du plan de campagnearrété a Sau
mur le :l septembre. Canclaux, mal secondé par
Rossignol, s'était trouvé seul en fleche dans le
sein de la Vendée, et s'était replié sur Nantes.
Alors nouveaux efforts: la dictature fut corn
plétée et proclamée par l'institution du gou
vernement révolutionnaire; la puissance du
comité de salut public fut proportionnée au
danger; les levées furent exécutées, et les ar
rnées grossies d'une multitude ele réquisition

naires; les nouveaux venus remplirent les gar
nisons, et permirent de porter les trollpes
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organisées en ligne; enfin la convention 01'

donna aux armées de vaincre dans un délai
donné ,

Les moyens qu'elle avait pris produisirent
leurs inévitahles effets. Les armées du Nord
renforcées , se ooncentrerent aLille et aGuise.
Les coalisés s'étaient portés a Maubeuge , qu'ils
voulaient prendre avant la fin de la campagne.
Jourdan , parti de Guise, livra aux Autrichiens
la bataille de Watignies, et fit lever le siége de
Maubeuge, eomme Houchard avait fait lever
celui de Dunkerque. Les Piémontais furent
rejetés au-delá du Saint-Bernard par KelJer
mann; Lyon, inondé de levées en masse , fut
emporté d'assaut; Ricardos fut repoussé au
dela de la Tet; enfin les deux armées de La Ro
chelle et de Brest, réunies sous un seul chef,
Léchelle, qui laissait agir Kléber, écraserent
les Vendéens a Chollet, et les obligérent 11
passer la Loire en désordre.

Un seul revers troubla la joie que devaieut
causer de tels événements : les lignes de Wis
sembonrg furent perdues. Mais le comité de
salut public ne voulut pas terminer la cam
pagne avant qu'elles fussent reprises : le jeune
Hoche , général de l'armée de la Moselle , mal
heureux, mais brave a Kayserlautern, fut en
couragé quoique battu. N'ayant pu entarner

VI.
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Brunswick , il se jeta sur le flane de Wurmser.
Des ce moment, les deux armées du Rhin et
de la Moselle réunies repousserent les Autri
chiens au-dela de Wissembourg, obligerent
Brunswick asuivre ce mouvement rétrograde,
débloquerent Landau, et camperent dans le
Palatinat. Toulon fut repris par une idée heu
reuse .et par un prodige de hardiesse; enfin,
les Vendéens, qu'on croyaitdétruits , mais qui,
daos leur désespoir, s'étaient portés au nombre
de quatre-vingt rnille individue au-delá de la
Loire, et cherchaient un port pour se jeter dans
les bras des Anglais, les Vendéens furent repous
sés des bords de I'Océan , repoussés également
des bords de la Loire, et écrasés entre ces deux
barrieres qu'ils ne purent jamais franchir. Aux
Pyrénées seulement nos armes avaient été

malheureuses , mais nous n'avions perdu que
la ligne du Tech, et nous campions eneore en
avant de Perpignan..

Ainsi , eette grande et terrible année nous
montre l'Europe pressant la révolution de tout
son poids , luí faisant expier ses premiers suc
ces de 92, ramenant ses armées en arriére , pé
nétrant par toutes les frontieres ala fois; et
une partie de la France s'insurgeant, et ajou
tant ses efforts a eeux des puissances enne
mies. Alors la révolution s'irrite : elle fait écla-
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ter sa colere au 31 mai, se crée , par cette
journée, de nouveaux ennemis, et semble préte

asuccomber contre l'Europe et les trois quarts
de ses provinces révoltées, Mais bientót elle fait
rentrer ses ennemis intérieurs dans le devoir ,
souleve un million d'hommes a la fois , bat les
Anglais a Hondtschoote , est battue de nou
veau , mais redouble aussitót d'efforts, gagne
une bataille aWatignies, recouvre les lignes de
Wissembourg, rejette les Piémontais au-dela
des Alpes, prend Lyon, Toulon, et éerase deux
fois les Vendéens, une premiare fois dans la
Vendée, et une seeonde et derniere fois en
Bretagne. Jamais speetacle ne fut plus grand
et plus digne d'étre proposé a l'admiration et
a l'imitation des peuples. La Franee avait re
eouvré tout ce qu'elle avait perdu, excepté
Condé, Valeneiennes et quelques forts dans le
Roussillon ; les puissances de l'Europe, au con
traire , qui avaient toutes ensemble lutté contre
une seule, n'avaient rien obtenu, s'accusaient
les unes les autres, et se rejetaient la honte de
la campagne. La Franee achevait d'organiser
ses moyens, et devait paraitre bien plus for
midable l'année suivante.
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CHAPITRE 111.

.Suíte de la Iutte des hébertistes et des dantonistes, - Ca-
. mille Desmoulins publie le Fieu» Cordelier. - Le co

mité se place entre les deux partis , et s'attache d'abord
a réprimer les hébertistes. - Disette dans Paris, 
Rapports importants de Robespierre et de Saint-Just.
- Mouvement tenté par les hébertistes, - Arrestatíon
et mort de Ronsin, Vincent, Hébert, Chaumette, Mo
moro,etc. - Le comité de salut public fait subir le
méme sort aux dantonistes. ~ Arrestation, pvocés et

supplice de Danton, Camille Desrnoulins , Philipeaux ,
Lacroix , Hérault-Séchelles , Fabre- d'Eglantine , Cha
bot , etc.

LA convention avait commencé d' exercer quel
ques sévérités envers la faction turbulente des
cordeliers et des agents ministériels, Bonsín et
Vincent étaient en prison. Leurs partisans s'a
gitaient au dehors. Mornoro , ame Cordeliers ,
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Hébert, aux Jacobins , S' efforcaient d' exciter en
faveur de leurs amis l'intérét des chauds révolu
tionnaires. Les cordeliers firent une pétition,
et, d'un ton assez peu respectueux , demande
rent si on voulait punir Vincent et Ronsin
d'avoir courageusement poursuivi Dumouriez, .
Custine et Brissot ; ils déclarerent qu'ils regar
daient ces deux citoyens comme d'excellents
patriotes, et qu'ils les conserveraient toujours
comme membres de leur société. Les jacobins
présenterent une pétition plus mesurée, et se
bornerent ademander qu'on accélérát le rap
port sur Vincent et Ronsin, afin de les punir
s'ils étaient coupables, ou de les rendre á Ja
liberté s'ils étaient innocents.

Le comité de salut public gardait encore le
silence, Collot-d'Herbois seul., quoique mem
bredu comité etpartisanobligé du gouverne
ment, montra le plus granel zele llour Ronsin.
Le motif en était naturel: iá cause de Vincent
lui était presque étrangere , mais celle de Ron
sin, envoyé a Lyon avec Iui , et de plus
exécuteur de ses sanglantes ordonnances, le
touchait de tres - pres.. Collot - d'Herbois avait
soutenu avec Ronsin qu'iln'y.avaitqu'un cen
tieme des. Lyonnais qui fussent patriotes; qu'il
fallait déporter 0\1 immoler le reste, charger
le Hhóne de cadavres , effrayer tout le Midi de
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ce spectacle, et frapper de terreur la rebelle
cité de Toulon. Ronsin était en prison pour
avoir répété ces horribles .expressions dans
une affiche. Collot - d'Herbois , rappelé POUI'

rendre eompte de sa mission , avait le plus
grand intérét a justifier laconduite de Ronsin,
afio de faire approuver la sienne. Dans ce mo

ment, il arrivaitune pétition signée de quelques
citoyens lyonnais , qui faisaient la peinture la
pluadéchirante des maux de leur ville. lis mon
traient les mitraillades succédant aux exécu
tions de la guillotine, une population entiere
menacée d'extermination, et une cité riche el
rnanufacturiére démolie , non plus avec le mar
tea u , mais avec la mine. Cette pétition, q ue

quatre citoyens avaient eu le courage de si
gner, produisit une impression douloureuse
sur. la convention. Collot-d'Herbois se háta.de
faireson rapport ,et, dans son ivresse eévo
lutionnaire , il présentaces tercibles.exécutions
comme elles s'offraient asa propreimagina
tion, c'est-á-dire comme indispensahles et ton tes
naturelles. - ce Les Lyonnais , dit-iI en suhs
tance, étaient vaincus , mais ils disaient haute
ment qu'iIs 'prendraient bientót Ieur revanche.
Il fallait frapper de terreur ces rebelles encore
insoumis; et avec eux, tous ccux qui VOIl·

draient les imiter; il fallait un exemple prompt
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et terrible. L'instrument ordinaire de mort n'a
gissait point assez vite; le marteau ne démo
lissaít que lentement. La mi traille a détruit les
hommes, la mine a détruít les édifices. Ceux
qui sont morts avaienttous trempéleurs mains
dans le sang des patriotes. Une commission po
pulaire les choisissaitd'un coup d'oeil prompt et
sur dans la foule des prisonniers; et on n'a lieu
de regretter aucun de ceux qui ont été frappés. »)

- Collot-d'Herbois obligea la convention éton
née aapprouver ce qui lui semblait aIui-méme
si naturel ; il se rendit ensuíte aux Jacobíns
pour se plaindre a eux de la peíne qu'il avait
ene a justifier sa conduite, et de la compas
síon qu'avaient inspirée les Lyonnais. « Ce ma
« tin , j'ai eu besoin, dit - il , de me servil' de
« cireonlocutions pour faire approuver la mort
« des traitres. On pleurait ,OH demandait s'ils
« étaient morts du premier coupl... Du premier
cc coup, les contre-révolutionnaires 1et Chalier
« est-il mort da premier eoup * L.... Vous vous
« informez , disais-je ala convention, eomment
« sont morts ees hornmes qui étaient eouverts du
« sang de nos freres] S'ils n'étaient pas morts,

* Ce montagnard, condamné par les fédéralistes lyon
nais , avait été mal exécuté par le bourreau , qui avait c'té
obligé de revenir jusqu'á trois fois pour faire tornher sa
téte,
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« VOllS ne délibéreriez pas ici L.. Eh bien! apeine
« entendait - OH ce langage! Ils ne pouvaient
« entendre parler des morts; ils ne savaient pas
« se défendre des ombres !)) Passant ensuite a
Ronsin, Collot - d'Herbois dit que ce général
avait partagé tous les dangers des patriotes dans
le Midí, qu'il y avait bravé avec lui les poignards
des aristocrates , et déployé la plus grande fer
meté pour y faire respecter l'autorité de la répu
blique; que dans ce moment tous les aristocrates
se réjouissaient de son arrestation , et y voyaient
ponr eux-mérnes un sujet d'espoir.-eeQu'a done
fait Ronsin pour étre arre té ? ajoutait ColIot. Je
l'ai demandé a tout le monde; personne n'a
pu mele dire.» -Le lendemain de eette séance,
dans celle du 3 nivose , Collot, revenant a la
charge, vint annoncer la mort du patriote
Gaillard , lequel , voyant que la eonvention
semblait désapprouver l'énergie déployée a
Lyon, s'était donné lamort.-« Vousai-je trorn
pés , s'écria Collot, quand je vous ai dit que les
patríotes allaient étre réduits au désespoir, si
l'esprit public venait a baisser ici ? »

Ainsi, tandis que deux chefs des ultra-révo
lutionnaires étaient enfermés, leurs partisans
s'agitaient poul' eux. Les clubs, la eonvention
étaient troublés de réclamations en leur faveur,
et un membre méme du comité de salut !HI-
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blie, eompromis dans leur systeme sanguinaire,
les défendait pour se défendre lui-méme. Leurs
ad versaires cornmencaient , de leur coté, a
mettre la plus grande énergie dans leurs atta
queso Philipeaux, revenu de la Vendée, et plein
d'indignation contre l'état- major de Saurnur ,
voulait que le comité de salut public, parta
geant sa colére, poursuivit Rossignol, Ronsin
et autres, et vit une trahison dans la non
réussite du plan de campagne du 2·septembre.
On a déja vu combien il y avait de torts réci
proques, de rnalentendus, et d'incompatihilités
de caractére , dans la conduite de cette guerreo
Rossignol et I'état-major de Saumur avaient en
de l'humeur, mais n'avaient point trahi; le co
mité], en les désapprouvant, ne pouvait leur
faire essuyer une condamnation qui n'aurait été
ni juste ni politiqueo Bobespierre aurait voulu
qu'on s'expliquát al'amiable; .mais Philipeaux,
impatient , écrivit un pamphlet virulent oú i]
raconta toute la guerre, et oú il mela beaucoup
d'erreurs a beaucoup de vérités. Cet écrít de
vait produire la plus vive sensation, car il at
taquait les révolutionnaires les plus prononcés,
et les accusait des plus affreuses trahisons,
« Qu'afait Ronsin? disait Philipeaux; beau
« COllp intrigué, beaucoup volé, beaucoup
« mentí l Sa seule expédition c'est celle do I t{
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« septernbre, oii il fit accabler quarante-einq
( mille patriotes par trois mille brigands; e'est
« eette journée fatal e de Coron, oú , apres avoir
« disposé notre artillerie dans une gorge, a la
« tete d'une colonne de six lieues de flane, il
« se tint caché dans une étable eomme un la
« che eoquin, a deux lieues du ehamp de ha
({ taille, oú nos infortunés eamarades étaient
« foudroyés par Ieurs propres canons, » Les
espressions n'étaient pas ménagées , comme on
le voit, dans l'écrit de Philipeaux. Malheureu
sement, le comité de salut public, qu'il aurait
dú mettre dans ses intéréts , n'était pas traité
avec beaucoup d'égards. PhiIipeaux, mécon
tent de ne pas voir son indignatíon assez par
tagée, sernblait imputer au comité une partie
des torts qu'il reprochait á Ronsin, et employait
méme cette expression offensante : Si vous
n'avez été que trompés.

L'écrit, comme naos venons de le dire, pro
duisit une grande sensation. Camille Desmou
lins ne conriaissait point Philipeaux; rnais ,
satisfait de voir que dans la Vendée les ultra-ré
volutionnaires avaient autant de torts qu'a Pa
ris, el n'imaginant pas que la colere eút aveu
glé Philipeaux jusqu'á lui faire changer des
fautes en trahison, il lut son pamphlet avee em
pressement , admira son coura ge, el, dans sa
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naíveté , il disait a tout le monde: A vez-vous lu
Philipeaux ? .. Lisez Philipeaux... - Tou't le
monde, suivantlui, devait lirecetécrit,qui prou
vait les dangers qu'avait courus la république,
par la faute des exagérés révolutionnaires.

Camille aimait beaucoup Danton , et en était
aimé. Tous deux pensaient que la répuhlique
étant sauvée par ses dernieres victoires, il était
temps de mettre fin a des cruautés désormais
inutiles; que ces.cruautés prolongées plus long
temps De seraient propres qu'á compromettrt'
la révolution, et que l'étranger pouvait seul en
désirer et en inspirer la continuation. Camille
imagina d'écrire un nouveau journal qu'il in
titula Le Fieuo: Cordelier , cal' Danton et lui
étaient les doyens de ce club célebre. Il dirigea
sa feuille contre tous les révolutionnaires nou
veaux , qui voulaient renverser et dépasser les
révolutionnaires les plus anciens et les plus
éprouvés. Jamais cet écrivain, le plus remar
quable de la révolution , et l'un des plus naif;
et des plus spirituels de notre Iangue , n'avait
déployé autant de grace, d'originalité et méme

d'éloquence. II commencait ainsi son premier
numéro (15 frimaire): « O Pitt! je rends horn
« mage aton génie! Quels nouveaux débarqués
« de France en Angleterre t'ont donné de si
« bons conseils , et des moyens si súrs de pel' >
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« dre ma patrie? Tu as vu que tu échouerais
« éternellement contre elle, si tu ne t'attachais
« a perdre dans l'opinion publique ceux qni,
« depuis cinq ans, ont déjoué tous tes projets.
« Tu as compris que ce sont ceux qui t'ont
« toujours vaincu qu'il fallait vaincre; qu'il
« fallait faire accuser de corruption, précisé
« ment ceux que tu n'avais pu corrompre, et
« d'attiédissement ceux que tu n'avais pu at
« tiédir! J'ai ouvert les yeux, ajoutait Des
« moulins, j'ai vule nombre de nos ennemis :
« leur multitude m'arrache de l'hótel des In
« valides, et me ramene au combato Il faut
« écrire , il fant qui tter le crayon lent de I'his
« toire de la révolution, qne je tracais au coin
« du feu , pour reprendre la plume rapide et
« haletante du journaliste, et suivre, a bride
« abattue, le torrent révolutionnaire. Député
l( consultant que personne ne consultait plus
« depuis le 3 juin , je sors de mon cabinet et
« de ma chaise abras, oú j'ai eu tout le Ioisir
« de suivre, par le menu, le nouveau systeme
« de nos ennemis. ))

Camil1e élevait Robespierre jusqn'aux cieux,
pour sa conduite aux Jacobins, pour les servi
ces généreux qu'il avait rendus aux vieux pa
triotes, et il s'exprimait de la maniere suivante
a l'égard dn culte et des proseriptions.
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« II faut, disait-il , a l'esprit humain malade
« le lit plein de songes de la superstition : et a
« voir les fétes , les processions qu'on institue,
« les autels et les saints sépulcres qui s' élevent ,

« il me sernble qu'on ne fait que changer le lit
« du malade; seulement on lui retire 1'oreiller
« de l'espéranee d'une autre vie..... Pour moi ,
« je l'ai dit ainsi, le jour méme oú je vis Go
« bel venir a la barre, avee sa double eroix
« qu'on portait en triomphedevant le phi\o
« sophe Anaxagoras *. Si ce n'était pas un
« crime de lese-Montagne , de soup<;onner un
« président des jaeobíns et un procureur de la
« commune, tels que Clootz et Chaumette, je
« serais tenté de croire qu'a eette nouvelle de
« Barrere , la Fendée n'existe plus, le roi de
« Prusse s'est écrié douloureusement : Tous
« nos efforts échoueront done contre la répu
« blique, puisque le noyau de la Vendée est dé
« truit; et que l'adroit Luchesini , pour le eon
« soler, lui auradit: Héros invincible,j'imagine
11 une ressource ; laissez-moi faire. Je paierai
« quelquesprétrespOllr se dire charlatans, j'en
« flammerai le patriotisme des autres pourfaire
« une pareille déclaration. Ily a aParís deux
« fameux patriotes qui seront trés-propres par

* Nom qu'avait pris Chaumette,
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« leurs talents, leal' exagération, et leur -9"s
( teme religieua: bien connu , a llOUS secoruler
(( el a recevoir nos impressions. 11n'est qaes
( tion que de faire agir nos amis en France,
:( aupresdes deux grandsphilosophes A nachar
« sis el Anaxagoras; de mettre en mouvement
« leur bile, et d'éblouir leur civisme, par la ri..
« che conquéte des sacristies. (J'espere que
« Chaumette ne se plaindra pas de ce numéro ;
« le marquis de Luchesini ne peut pas parler
« de lui en termes plus honorables). Anachar..
« sis et Anaxagoras croiront pousser la roue
( de la raison , tandis que ce sera celle de la
( contre-réoolution ; et bientót, au lieu de lais
« ser, mourir en France de uieillesse et d' inani
l( tion , le papisme prét ti y rendre le dernier
« soupir, je vous promets, par la persécution
« et l'uuolérance contre ceua: qui uoudraient
« messer el étre messés , de faire passer force
« recrues a Lescure et a.Larochejacquelein. »

CamilIe, racontant ensuite ce qui se faisait
sous les empereurs romains, et prétendant ne
donner qu'une traduction de Tacite, fit une
effrayante allusion a la 10i des suspects, ( An
« ciennement, dit-il , il Y avait á Rome , selon
( Tacite , une loi. qui spécifiait les crimes d'é
« tat et de Iese- majesté, et portait peine ca
« pitaJe. Ces crirnes de lése-rnajesté , sons la
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« république, se réduisaient a quatre sortes :
« si une armée avait été abandonnée en pays
« ennerni ; si l'on avait excité des séditions; si
« les membres des corps constitués avaient mal
« administré les affaires ou les deniers publics;
« si la majesté du peuple romain avait été avi
« lie. Les empereurs n'eurent besoin que de
« quelques articles additionnels a cette loi,
«( pour envelopper les citoyens et les cités en
« tieres dans la proscription. Auguste fut le

• « premier aétendre cette loi de.lese-majesté ,

« en y comprenant les écrits qu'il appelait con
« tre-révolutionnaires, Bientót les extensions
« n'eurent plus de bornes. Des que les propos
« furent devenus des crirnes d'état , il n'y eut
« plus qU'UIl pas a faire pour changer en cri
« mes les simples regards, la tristesse , la com
« passion, les soupirs, le silence méme.

« Bientót ce fut un crime de lése-rnajesté ou
( de contre - révolution a la ville de Nursia
« d'avoir élevé un monument a ses habitants
« morts au siége de Modene ; crime de contre
« révolution aLibon Drusus d'avoir demandé
« aux diseurs de bonne aventure s'il ne possé

« derait pas un jour de grandes richesses ;
« crime de contre -révolution au journaliste
« Crernuntius Cordus d'avoir appelé Brutus et
c( Cassius les derniers des Romains; crime de
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« contre-révolution a un des descendants de
« Cassius d'avoir chez lui un portrait de son
« bisaíeul ; crime de contre-révolution a Mar
« eus Scaurus d'avoir fait une tragédie oú il y
(( avait tel vers auquel on pouvait donner deux
« sens ; erime de contre-révolution aTorqua
(( tus Silanus de faire de la dépense ; erime de
« contre-révolution a Pétréius d'avoir eu un
« songe sur Claude; erime de eontre - révolu
« tion aPomponius de ce qu'un ami de Sé
«( jan était venu ehercher un asile dans une de
« ses maisons de eampagne; erime de centre
« révolution de se plaindre des malheurs du
( temps, cal' c'était faire le proces du gouver
«( nement; erime de eontre-révolution de ne
« pas invoquer le génie divin de Caligula. Ponr
« y avoir manqué, grand nombre de eitoyens
( furent déchirés de coups, condamnés aux
« mines ou aux bétes , quelques-uns mérne sciés
« par le milieu du corps. Crime enfin de con
« tre-révolution a la mere du consul Fusius
« Germinus d'avoir pleuré la mort funeste de
«.son fils.

ce Il fallait montrer de la joie de la mort de
( son ami, de sonparent, si ron ne voulait
« s'exposer apérir soi-méme.

( Tout donnait de l'ombrage au tyran. Un
« citoyen avait-il de la popnlarité? c'était un

VI. 8
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« rival du prince, qui pouvait susciter une
« guerre civile, Studia cioium in se uerteret,
« elsi multi ídem audeant, bellum esse. SUSPECT.

« Fuyait-on au contraire la popuIarité, et se
(( tenait-on au coin de son feu? cette vie retirée
(( vous avait fait remarquer; vous avait donné
(( de la considération. Quanto metu bccultior,
« tanto plus fama adeptus. SUSPECT.

« Étiez-vous riche? il Yavait un péril immi
« nent que le peuple ne fñt corrompupal' vos
(( largesses. Auri vim atque opes Plauti, prin
« cipi infensas, SUSPECT.

« Etiez-vous pauvre ? Comment done! invin
« cible empereur! il faut surveiller de plus prés
« cet homme. Il n'y a personne d'entreprenant
« comme celui qui n'a rien. Syllam inopem ,
« undé praicipuam audaciam. SUSPECT.

« Étiez-vous d'un caractere sombre, mélan
« colique, ou mis en négligé? Ce qui vous af
« fligeait, e'est que les affaires publiques al
« laient bien. Hominem publicis bonis mcestum.
« SUSPECT. »

CamiUe Desmoulins poursuivait ainsi cette
grande énumération des suspects, et tracait
un horrible tableau de ce qui se faisait aParis,
par ce qui s'était fait a Reme, Si la lettre de
Philipeaux avait excité une vive sensation, le
journal de Camille Desmoulins en produisit
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une bien plus grande encore. Cinquante mille
exemplaires de chacun de ses numéros furent
vendus en quelques jours. Les provinces en
demandaient en quantité; les prisonniers se
les transmettaient a la dérobée, et ils lisaient
avec délices , et avec un peu d'espoir, ce révo
lutionnaire qui leur était autrefois si odieux.
Camille, sans vouloir qu'on ouvrit les prisons,
ni qu'on fit rétrograder la révolution, deman
dait l'institution d'un comité, dit de clémence ,
qui ferait la revue des prisonniers, élargirait
les citoyens enferrnés sans cause suffisante,
et arréterait le sang la OU il avait déjá trop
coulé.

Les écritsde Philipeaux et de Desmoulins ir
riterent au plus haut degré les révolutionnaires
zélés, et furent improuvés aux Jacobins, Hébert
les y dénonca avec fureur; il proposa méme
de radier les auteurs de la liste de la société.
Il signala en outre , comme complices de C:\
mille Desmoulins et de Philipeaux, Bourdon
de I'Oise et Fabre-d'Églantine. On a vu que
Bourdon de l'üise avait voulu, de concert
avec Goupilleau, destituer Rossignol; il s'était
brouillé depuis avec l'état-major de Saumur,
et n'avait cessé dans la convention de s'élever
contre le partí Ronsin. C'est ce qui le faisait
associer a Philipeaux. Fabre était accusé d'a-

8.
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voir pris part a l'affaire du.faux décret , et on
était disposé ale croire , quoiqu'il eüt été jus
tifié parChabot. Sentant sa position périlleuse,
et ayant tout a craindre d'un systemede sévé
rité trop grande, il avait deux ou trois fois
parlé pour le systeme de l'indulgence, s'était
entiérement brouillé avec les ultra-révolution
naires, et avait été traité d'intrigant par le
Pere Duchesne, Les jacobins, sans adopter les
violentes propositions d'Hébert , déciderent
que Philipeaux ,CamilIe Desmoulins, Bourdon
de l'Oise et Fabre-d'Églantine, viendraient a
la barre de la société , donner des explications
sur leurs écrits, et sur leurs discours dans la
convention,

La séance oú ils devaient comparaitre avait
excité une affluence extraordinaire. On se dis
putait les places avee fureur , on en vendit
quelques-unes jusqu'a 25 franes. C'était , en ef
fet, ]e preces des deux nouvelles classes de pa
triotes, qui allait se juger devant l'autorité
toute puissante des jacobins. Philipeaux, quoi
qu'il ne fút pas membre de la soeiété, ne re
fusa pas de comparaitre a sa barre, et répéta
les aeeusations qu'il avait déja consignées, soit
dans sa correspondanee avee le comité de sa
lut public, soit dans sa brochure. 11 ne ména
~~a pas plus les individus qu'il ne l'avait fait
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précédemment, et donna a Hébert deux ou
trois démentis formels et insultants. Ces per
sonnalités si hardies de Philipeaux comrnen
({aient él agiter la société , et la séance de
venait orageuse, lorsque Danton, prenant la
parole, observa que, pour j llger une question
aussi ~grave, il fallait la plus grande attention
et le plus grand calme; qu'il n'avait aucune opio
nion faite sur Philipeaux et sur la vérité de ses
accusations ; qu'illui avait déja dit alui-méme :
( Il faut que tu prouves tes accusations on que
« tu portes ta tete sur l'échafaud ;»que peut-étre
jI n'y avait iei de coupables que les événe
ments; mais qne, dans tous les cas, il fallait
que tont le monde fút entendu, et surtout
écouté.

Robespierre, parlant apres Danton, dit qu'il
n'avait pas lu la brochure de Philipeaux, qu'il
savait seulement que, dans eette brochure, 011

rendait le comité responsable de la perte de
trente mille hommes; que le comité n'avait
pas le temps de répondre a des libelles et de
faire une guerre de plnme; que cependant il
ne croyait pas Philipeaux coupable d'intentions
mauvaises, mais entrainé par des passions,
« Je ne prétends pas, dit Robespierre, impo
« ser sileuce ala conscience de mon collegue ;
« mais qu'il s'exarnine , et juge s'il n'y él en 1111-
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« méme ni vanité, ni petites passions. Je le
(e crois entrainé par le patriotisrne non moins
« que par la colere ; mais qu'il réfléchisse! qu'il
« considere la lutte qui s'engage! il yerra que
« les rnodérés prendront sa défense , que les
(( aristocrates se rangeront de son coté, que la
« convention elle-méme se partagera, qu'il s'y
« élévera peut-étre un parti de l'opposition,
« ce qui serait désastreux , et ce qui renouvel
« lerait le combat dont on est sorti, et les
« conspirations qu'on a eu tant de peine adé
« jouer !» Il invite done Philipeaux aexarniner
ses motifs seerets, et les jaeobins a l'éeouter
sileneieusernent.

Rien n'était plus sage et plus convenable
que les observations de Robespierre, au ton
pres , qui était toujours eniphatique et docto
ral, surtout depuis qu'il dorniriait aux Jaco
bins. Philipeaux reprend la parole, se rejette
dans les mémes personnalités , et provoque le
meme trouble. Danton irnpatienté s'écrie , qn'il
faut abréger de telles querelles, et nornrner
une comrnission qui examine les pieces du
proceso Couthon dit qu'avant méme de recou
rir a cette mesure, il faut s'assurer si la ques
tion en vaut la peine, si ce ne serait pas sim
plernent une question d'hornrne a hornme, et
il propose de demander a Philipeaux si, en
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son ame et conscience , il croit qu'il y ait eu
trahison.Alors il s'adresse aPhilipeaux.-Crois
tu, lui dit-il , en ton ame et conscience, qu'il y
ait eu trahison?- Oui, répond imprudemment
Philipeaux. - En ce cas, reprend Couthon, il
n'y a point d'autre moyen; il faut nommer une
commission qui écoute les accusés et les ac
cusateurs , et en fasse son rapport ala société.
- La proposition est adoptée, et la commis
sion est chargée d'examiner, outre les accusa
tions de Philipeaux, la condulte de Bourdon
de l'Oise, de Fabre-d'ÉgIantine et de Camille
Desmoulins.

C'était le 3 nivose (2.8 décembre). Dans l'in
tervalle de temps employé par la commission
afaire son rapport, la guerre de plume et les
récriminations continuerent sans interruption.
Les cordeliers exclurent Camille Desmoulins
de Ieur société. I1s firent de nouvelles péti
tionspour Ronsin et Vincent , et vinrent les
communiquer auxjacobins, pour engagercellx,
ci ales appuyer auprés de la convention. Cette
foule d'aventuriers , de mauvais sujets, dont on
avait rempli l'armée révolutionnaire, se mon
traient partout, dans les promenades , les ta
vernes, les cafés, les speetacIes, en épaulettes
de laine et en moustaehes, faisaient grand
bruit pour Ronsin leur général, et Vincent
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leur ministre. Ils étaient sumornmés les épau
letiers , et fort redoutés dans Paris. Depuis la
loi qui interdisait aux sections de se réunir plus
de deux fois par semaine , elles s'étaient chan
gées en sociétés populaires fort turbulentes. II
y avait jusqu'a deux de ces sociétés par sec
tion, et c'était la que tous les partis intéressés

a produire un mouvement, dirigeaient leurs
agents, Les épauletiers ne manquaient pas de
s'y rendre, et, grace aeux, le tumulte régnait
dans presquetoutes,

Robespierre, toujours fernie aux Jacobins ,
fit repousser la pétition des cordeliers , et de
plus, 6t retirer l'affiliation atoutes les sociétés
populaires formées depuis le 31. mai, C'étaient
la des actes d'une prudente et louable énergie.

Cependant le comité, tout en faisant les plus
grancls efforts ponr comprimer la faction tur
bulente , devait s'attacher aussi a ne passe don
ner les appaI'ences de la mollesse et de la mo
dératiou. Il fallait , ponr qu'il pút conserver sa
popularité et sa force, qu'il déployát la mérne
rigueur coutre la faetíon opposée. C'est pour
quoi, le 5 nivose (25 clécembre), Robespierre
fut chargé de faire un nouveau rapport sur les
principes du gouvernement révolutionnaire , et
de proposer des mesures de sévérité contre
quelques prisonniers illustres, S'attachant tou-
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jours, par poli tique et aussi par errenr, a reje
ter tous les désordres sur la prétendue faction
étrangere , iL lui imputa a la fois les torts des

modérés et des exagérés.. (( Lesconrs étran
t( geres ont vomi, dit-il , sur la Franee, Les seé
« lérats habiles qu'elles tiennent a leur solde.
« Ils déliberent daus nos administrations, s'in
« troduisent dans nos assemblées sectionnaires
(( et dans nos clubs; ils ont siégé jusque dans
(f. la représentation nationale; ils dirigent et di
« rigeront éternellement la contre-révolution
« sur le mérne plan. Ils ródent autour de nous;
oc ils surprennent nos secrets , earessent nos
« passions, et cherchent a nous inspirer jus
« qu'á nos opinions.)) Robespierre, poursni
vant ce tableau, les montre poussant tour-a
tour a l'exagération ou a la faiblesse, excitant
a Paris la persécution des eultes, et dans la
Vendée la résistance du fanatisme; immolant
LepelLetier et Marat, et puis se méiant dans les
groupes pour leur décerner les honneurs di
vins , afin de les rendre 'ridicules et odienx;
donnant ou retirant le pain au peuple , faisant
paraitre ou disparaitre I'argent, profitant enfin
de tous les aecidents pour les tourner contre
la révolution et laFrance. Apres avoir fait ainsi
la somme générale de tous nos maux, Robes
pierre, ne voulant pas voir qu'ils étaient iné-
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vitables , les imputait a l'étranger, qui, sans
doute , pouvait s'en applaudie, mais qui, pour
les produire, s'en reposait sur les vices de la
nature humaine , et n'aurait pas eu le moyen
d'y suppléer par des complots. Robespierre,
regardant comme complices dela coalition tous
les prisonniers íllustres qu'on détenait encore ,
proposa de les envoyer de suite au tribunal
révolutionnaire, Ainsi Dietrich, maire de Stras
bourg, Custine fils, Biron , el tous les officiers
arnis de Dumouriez, de Custine et de Hou
chard, durent étre incessamment jugés. San s
doute, il n'était pas besoin d'un décret de la
convention pour que ces victimes fussent im
molées par le tribunal révolutionnaire; mais
ce soin de háter leur supplice était une preuve
que le gouvernement ne faiblissait pas. Robes
pierre proposa en outre d'augmenter d'un tiers
les récompenses territoriales promises aux dé
fenseurs de la patrie.

Apres ce rapport, Barreré fut chargé d'en
faire un autre sur lps arrestations qu'on disait
chaque jour plus nombreuses, et de proposer
les moyens de vérifier les motifs de ces arresta.
tions. Le but de ce rapport était de répondre,
sans qu'il y parút, au Fieua: Cordelier, de Ca-:
mille Desmoulins , et asa proposition d'un co
mité de clémence. Barreré traita avec sévérité
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les Traductions des orateurs anciens, et pro
posa néanmoins de nommer une commission
pour vérifier les arrestations; ce qni ressem
hlait fort au comité de clémence imaginé par
Camille. Cependant, sur les observations de
quelques-uns de ses membres, la convention
crut devoir s'en tenir ases décrets précédents,

qui obligeaient les comités révolutionnaires a
adresser au comité de süreté générale les mo
tifs des arrestations, et permettaient aux déte

nus de réclamer aupres de ce dernier comité.
Le gouvernement poursuivait ainsi sa marche

entre les deux partis qui se formaient, incli
nant secretement pour le partí modéré, mais
craignant toujours de le Iaisser trop apercevoir.
Pendant ce temps, Camille publia un numéro

plus fort encore que les précédents, et qui
était adressé auxjacobins. II l'intitula: Ma Dé
fense ; et c'était la plus hardie et la plus ter
rible récrimination contre ses adversaires.

A propos de sa radiation des Cordeliers, il di
sait : « Pardon, freres et amis , si j'ose prendre
l( encore le titre de vieux cordelier, aprés l'ar
{( reté du club qui me défend de me parer de
l{ ce nomo Mais,en vérité, c'est une insolence
({ si inouíe que celle de petits-fils se révoltant
({ contre leur grand-pere, et lui défendant de
« porter son norn , que je veux plaider cette
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« cause contre ces fils ingrats. Je veux savoir
( a qui le nom doit res ter ou au grand-papa
« ou a des enfants qu'on lui a faits, dont il n'a
« jamais ni reconnu ni mérne connu la dixieme
« partie, et qui prétendent le chasser 'du pa

_( ternellogis! »

Ensuite il explique ses opinions, el Le vaisseau
(1 de la république vague entre deux écueils,
« le roeher de l'exagération et le bane de sable
(( du modérantisme. Voyant que le Pere Du
« chesneet presque toutes les sentinelles pa
« triotes se tenaient sur le tillae, avee leur lu
« nette, oeeupés uniquement a crier: Gare!
( vous touchez au modérantisme, il a bien
( fallu que moi , vieux cordelier et doyen des
« jacobins, je me ehargeasse de faire la faction
« difficile, et dont aueun des jeunes gens ne
(1 voulait , erainte de se dépopulariservcelle de
« crier : Gare! vous allez toucher a l'exagéra
« tion. Et voila I'obligation que doivent m'a

« voir tous mes collegues de la convention ,
« celle d'avoir exposé ma popularité mérne ,

t( pour sauver le navire oú ma cargaison n'était
« pas plus forte que la leur. 1)

Il se justifie ensuite de ce propos qui lui
avait été si reproché: Fincent Pitt gouverne
George Bouchotte. « J'ai bien, dit - il, appelé
« Louis XVI mon gros benét -de roi, en 1787,
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« sans étre embastillé pour cela. Bouchotte se
« rait-il un plus grand seigneur? »

I1 passe ensuite ses ad versaires en revue; il
dit aCollot-d'Herbois que si, lui Desmonlins, a
son Dillon, lui Collot a son Brunet, son Proli ,
qu'il a défendus tous les denx. Il dit a Barrere : .
« On ne se recormait plus a la Montagne; si
« c'était un vieux cordelier comme moi, un pa
« triote recti liglle, Billaud-Varennes par exem-
(t pie, qui m'eüt gourmandé si durement, sus-
(1 tinuissent utique; j'aurais dit : C'est le soufflet
« du bouillant saint Paul au bon saint Pierre
« qui a péché] Mais toi, mon cher Barrere , toi
« l'heureux tuteur de Pamela "'! toi le prési-
(1 dent des feuil1ants, qui as proposé le comité
« des douze! toi, qui, le :1 juin, mettais en dé
(( libération dans le comité de salut public si
(( on n'arréterait pas Danton! toi dont je ponr
II rais relever bien d'autres fautes, si je voulais
11 fouiller le vieux sac *"', que tu deviennes
11 tout-á-coup un passe-Robespierre , et que je
11 sois par toi apostrophé si sec! )¡

« Tout cela u'est qu'une querelle de ménage,
« ajoute Camille, avec mes amis les patriates

• AHusion ¡-.lapiece de Pamela; dont la représentation
avait été défendue.

•• Barreré s'appelait de Fieu.c-sac, qnand il était noble.
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« Collot et Barrere ; mais je vais étre aman
« tour bougrement en colére 'f. contre le Pere
« Duchesne, qui m'appelle un misérable intri
« gailleur, un viédase ti mener ti la guillotine,
« Un conspirateur qui »eut qu'on ouvre les pri
« sons pour en faire une nouvelle Fendée, un
« endormeur payé par Pitt, un bourriquet ti
« longues oreilles. ATTENDS-MOJ, HÉBERT, JE strrs

« A. TOI DANS UN MOMENT. lei, ee n'est pas avee
(e des injures grossieres et des mots que je vais
« t'attaquer , c'est avec des faits. »

Alors Camille , qui avait été accusé par Hé
hert d'avoir épousé une femme riche , et de
diner avec des aristocrates, fait l'histoire de
son mariage, qui lui avait valu quatre mille
livres de rentes, et il trace le tableau de sa
vie simple, modeste et paresseuse. Passant en
suite a Hébert, il rappelle l'ancien métier de
ce distributeur de contre-marqu.es, ses vols qui
l'avaient fait chasser du théátre , sa fortune su
hite et connue , et il le COUVl'e de la plus juste
infamie. 11 raconte et prouve que Bouchotte
avait donné aHébert, sur les fonds de la guerre,
d'abord cent vingt mille francs , puis dix, puis
soixante, pour les exemplaires du Pere Du-

* Expression des eolporteurs qui, en vendant les feuille
du Púe Duchesne , criaient dans les rues: Il cst bougre
ment en colére le Pére Duchesne.
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chesne distribués aux armées; que ces exem
plaires ne valaient que seize mille franes, et
que par eonséquent le surplus avait été volé a
la nation.

« Deux eent mille franes, s'éerie Camille, a
« ee pauvre sans-eulotte Héhert , pour soute-
« nir les motions de Proli, de Clootz ! deux
« cent mille franes pour ealomnier Danton,
« Lindet, Cambon , Thuriot , Laeroix, Phili
« peaux, Bourdon de l'Oise, Barras, Fréron ,
« d'ÉgIantine, Legendre, Camille Desmoulins,
« et presque tous les eommissaires de la eon
(e vention !Pour inonder la France de ses écrits,
« si propres a former l'esprit et le coeur , deux
« cent mille franes de Bouehotte lo .. S'étonnera
«t-on apres eela de cette exclamation filiale
« d'Hébert a la séance des Jaeobins: Oser at
« taquer Bouchotte! Bouchotte qui a mis ti la
« téte des armées des générauai sans-culottes l
«( Bouchotte, un patriote si purl Je suis étonné
« que, dans le transport de sa reeonnaissanee ,
« le Pere Duehesne ne se soit pas écrié : Bou
« chotte qui m'a donné deux cent mille livres
« depuis le mois de juin !

( Tu me parles, ajoute Camille, de mes so
« ciétés : mais ne sait-on pas que e'est avec
(e l'intime de Dumouriez, le banquier Kock ,
le avec la femme Rochechouart , agente des
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« émigrés, que le grand patriote Héhert , aprés
« avoir calomnié dans sa feuille les hommes
« les plus purs de la république , va, dans sa
( grande joie, lui et sa Jacqueline, passer les
« beaux jours de l'été a la campagoe, boire le
« vio de Pitt, et porter des toasts a la ruine
(( des réputations des fondateurs de la Iiberté l»

Camille reproche ens uite aHébert le style
de son journal : « Ne sais-tu pas, Héhert , que
« lorsque les tyrans d'Europe veulent faire
« croire a leurs esclaves que la Franee est cou
« verte des ténebrcs de la barbarie, que Paris,
( cette viHe si vantée par: son atticisme et son

, « gout, est peuplée de vandales; ne sais-tu pas,
« malheureux, que ee sont des lambeaux de
« tes feuilles qu'ils inserent daus leurs gazettes?
« comme si le peuple était aussi ignorant que
« tu voudrais le faire croire aM. Pitt; comme
« si on ne pouvait lui parler qu'un langage
« aussi grossier; comme si e'était la le langage
« de la convention et du comité de salut pu
« blic; comme si tes saletés étaient celles de la
( natiou ; comme si un égout de París était la
« Seine! »

Camille l'accuse ensuite d'avoir ajouté par ses
numéros aux scandales du culte de la raison ,
puis il s'écrie : « Ainsi, c'est ce vil flagorneur
« nux gages de deux cent mille livres, qui me
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(( reprochera les quatre mille livres de rentes
« de ma femme! c'est eet ami intime des Kock,
cc des Rocheehouart, et d'une multitude d'es
C( crocs, qui me reprochera mes sociétés ! c'est
« cet écrivain insensé ou perfide qui me re
« prochera mes écrits aristoeratiques, lui, dont
« je démontrerai que les feuilles sont les dé
(C lices de Coblentz, et le seul espoir de Pitt!
(C cet homme 'rayé de la liste des garc;ons de
(C théátre , paLlr vals, fera rayer de la liste des
C( jaeobins, paur leur opinion , des députés
« fandateurs immortels de la république! cet
« écrivain des charniers sera le régulateur de
(C l'opinion, le mentor du peuple francais!

« Qu'on désespere, ajoute Camille Desmou
« Iins , de m'intimider par les terreurs et les
(( bruits de mon arrestation , qu'on serne au
C( tour de moi. Nous savons que les scélérats
« méditent un 3 J mai contre les hommes.les
« plus énergiques de la Montagne 1..... O mes
« collégues! je vous dirai comme Brutus et Cicé
« ron: Nous craignons trop la mort , et l'exil ,
C( el la pauvreté l Nimium tunemus inortem el
( exilium el paupertatem.... Eh quoi! lorsque,
« tous les j ours, douze cent mili e Francais affron
C( tent les redoutes hérissées des batteriesles
« plus meurtrieres, et volent de victoires en
« victoires, nous, députés a la convention, nous

VI. y



., '
1 JO REVOLlJTION FRANYA.ISE.

« qui ne pouvons jamais tomber comme le sol"
« dat, dans l'obscurité de la nuit , fusillé dans
« les ténebres , et sans témoins de sa valeur;
« nous, dont la mort soufferte pour la liberté
« ne peut étre que glorieuse, solennelle et
« recue en présence de la nation entiere , de
(e l'Europe et de la postérité; serions-nous plus
« láches que nos soldats? craindrions-nous de
e< nous exposer a regarder Bouchotte en face?
« n'oserons-nous pas braver la grande colere
« du Pere Duchesne, pour remporter aussi la
« victoire que le peuple attend de nous, la vic
« toire sur les ultra- révolutionnaires, comme
« sur les contre -révolutionnaires ; la victoire
« sur tous les intrigants, sur tous les fripons ,
« sur tous les ambitieux, sur tous les ennemis
« du bien public?

« Croit-on que meme sur l'échafaud , soutenu
« de ce sentiment intime que j'ai aimé avec
« passion mapatrie et la république, couronné
C( de l'estime et des regrets de tous les vrais
« répuhlicains , je voulusse changer mon sup
« pliee contre la fortune de ce misérable Hé
« bert , qui, dans sa feuille, pousse au déses
« poir et a la révolte vingt classes de citoyens;
« qui, pour s'étourdir sur ses remords et ses
« calomnies, a besoin de se procurer une ivresse
« plus forte que celle du vio, et de lécher sans
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« cesse le sang au pied de la guillotine? Qu'est
« ce donc que l'échafaud pour un patriote ,
(( sinon le piédestal des Sidney et des Jean de
(( With? Qu'est-ce , dans un moment de guerre
le oú j'ai eu mes deux freres hachés pour la li
« berté, qu'est-ce que la guillotine, sinon un
c( coup de sabre, etle plus glorieux de tous,
« pour un député victime de son courage et
« de son républicanisme? »

Ces pages donneront une idéc des moeurs de
l'époque. L'ápreté , le cynisme, l'éloquence de
Rome el d'Athenes , avaient ~eparuparmi nous,
avec la liberté démocratique.

Ce nouveau numéro de Camille Desmoulins
causa encore plus d'agitation que les précé
dents. Hébert ne cessa de le dénoncer aux ja
cobins, et de demander le rapport de la com
mission. Le 16 nivose, enfin, Collot-d'Herbois
prit la parole pour faire ce rapport. L'affiuence
était aussi considérable que le jour oú la dis
cussion avait été entamée, et les places se ven
daient aussi cher. ColIot montra plus d'impar
tialité qu'on n'aurait dú l'attendre d'un ami de
Ronsin. Il reprocha a Philipeaux d'impliquer
le comité de salut public dans ses aeeusations,
de montrer les dispositions les plus favorables
pour des hommes suspeet¡¡, de parler de Biron
avec éloge, tandis qu'il eouvrait Rossignol

9·
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d'outrages, et enfin d'exprimer exactement les
mérnes préférences que les aristocrates. I1 lui
fit aussi un reproche qui , dans les circonstan
ces, avait quelque gravité: c'était d'avoir retiré
dans son dernier écrit les accusations portées
contre le général Fahre-Fond , frere de Fabre
rl'Églantine. Philipeaux, en effet, qui ne con
naissait ni Fabre , ni Camille, avait dénoncé le
{rere du premier, qu'il croyait avoir trouvé en
faute dans la Vendée. Une fois rapproché de
Fabre par sa position, et accusé avec lui , il
avait retranché, par un ménagement tout na
turel , les allégations relatives ason frere. Cela
seul prouvait qu'ils avaieut été conduits , iso
Iérnent , et saus se connaitre , aagir comme ils
l'avaient fait, et qu'ils ne formaient point une
faction véritable. Mais l'esprit de parti en jugea
autrement, et Collot insinua qu'il existait une
intrigue sourde , et un concertentre les préve
llUS de modération. n fouilla dans le passé , et
reprocha aPhilipeaux ses votes sur Louis XVI
et sur Marat. Quant aCamille, i] le traita bien
plus favorablement ; ille representa comme un
bon patriote, égaré par de mauvaises sociétés,
et auqueL il fallait pardonner, en l'engageant
toutefois a ne plus commettre de pareílles dé
bauches d'esprit, il demanda clone l'exclnsion
de Philipeaux , ct la censure pure et simple de
Camille.
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Dans ce mornent , Camille , présent a la
séance , hit passer une lettre au présideut ,

pour déclarer que sa défense est consignée dans
son dernier numéro , et pour dernander que la

société veuille bien en écouter le contcnu, A

cette proposition , Hébcrt , qui redoutait la lec
ture de ce uurnéro , oú les turpitudes ele sa

vie étaient révélées , prend la parole ,et s'écrie
qu'ou a voulu compliqner la cliscussion en le
calomniant , et que, pour détourner l'atten
tion, on lui a imputé d'avoir volé la trésore
rie , ce qui est une fausseté atroce..... - J'ai
les pieces en main! s'écrie Camille. - Ces mots
causent une grande rumeur, Robespierre le
jeune dit alors qu'il faut écarrer les discussions
personnelles; que la société n'est pas réunie
pour l'intérét des réputations , et que, si Hé

bert a volé, pen lui importe a elle; que ceux
qui ont des reproches ase faire ne doivent pas
interrompre la discussion générale... - A ces
expressions peu satisfaisantes , Hébert s'écrie :
Je n'ai ríen a me r-eprocher. - Les trou
bles des départements, reprend Rohespierre le
jeune, sont ton ouvrage ; c'est toi qui as con
trihué a les provoquer en attaquant la liberté
des cultes, -.,- Hébert se tait a cette in terpella
tion. Robespierre ainé prend la parole , et ,
gardant plus ele mesure que son frére, mais
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sans étre plus favorable a Hébert, dit que Col
lot a présenté la question sous son véritable
point de vue, qu'un incident fácheux avait
troublé la dignité de la discussion, que tout
le monde avait eu tort, Hébert , ainsi que ceux
qui lui avaient répondu. « Ce que je vais dire , .
« ajoute-t-il , n'a trait a aucun individuo On a
« mauvaise grace a se plaindre de la calomnie
« quand on a calomnié soi-méme. On ne doit
« pas se plaindre des injustices quand Qn a
I( jugé les. autres avec légereté, précipitation
« etfureur. Que chacun interroge sa conscience, .
« et s'applique ces réflexions, J'avais voulu pré
« venir la discussion actuelle; je voulais que
« dans des entretiens particuliers , dans des
« conférences amicales, chacun s'expliquát et
I( convint de ses torts. Alors on aurait pu s'en
(/ tendre et s'épargner du scandale. Mais point
« du tout " les pampalets ont été répandus le
« lendemain, et on s'est empressé de produire
« un éclat. Maintenant, ce qui nous importe
« dans toutes ces querelles personnelles , ce
« n'est pas de savoir si on a mis de tous cótés
(1 des passions et de l'injustice, mais si les ac
« cusationsdirigées par Philipeaux contre les
« hommes chargés de la plus importante de
« nos guerres sont fondées. Voila ce qu'il faut
« éclaircir dan s l'intérét non des individus,
« mais de la république. ))
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Robespierre pensait, en effet, que les attaques
de Camille contre Hébert étaient inutiles a dis
cuter, car tout le monde savait comhien elles
étaient fondées; que d'ailleurs elles ne renfer
maient rien que la république eüt intérét a
constater, et qu'au contraire il importait beau
COllp d'éclaircir la conduite des généraux dans
la Vendéc. On poursuit, en effet, la discussion
relative a Philipeaux. La séance entiere est
consacrée a écouter une foule de témoins ocu
laires; mais , au milieu de ces affirmations
contradictoires , Danton, Bobespierre décla
rent qu'ils ne discernent ríen, et qu'ils ne sa
vent plus a quoi s'en tenir. La discussion ,
déja trop longue, est renvoyée a la séance
suivante.

Le 18, la séance est reprise ; Philipeaux était
absent. On se sentait déjá fatigué de la dis
cussion dont il était le sujet, et qui n'amenait
ancun éclaircissement. Do s'étendalors sur Ca
mille Desmoulins. On le somme de s'exp:liquer
sur les éloges qn'il a donnés a Philipeaux, et
sur ses relations avec lui. Camille ne le con
nait pas , a ce qu'il assure; des faits affirrnés
par Goupilleau, par Bourdon, lui avaient d'a
bord persuadé quePhilipeaux disait vrai , et
l'avaient rempli d'indignation; mais aujour
d'hui qu'il s'apercoit , d'apres la discussion ,
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que Philipeaux aaltéré la vérité (ce qui com
mencait en effet a percer de toutes parts), il
rétracte seséloges , et déclare n'avoir plus au
cune opinion a cet égard.

Robespierre prenant encore une fois la pa
role sur Camille, répete ce qu'il avait déja dit
a son égard : que son caractére est excellent ,
mais que ce caractére connu ne luí donnepas
le droit d'écrire contre les patriotes; que ses
écrits , dévorés par les aristocrates , font leurs
délices , et sont répandus dans tous les dépar

tements; qu'il a traduit Tacite sans l'entendre;
qu'il faut le traiter comme un enfant étourdi
qui a touché a des armes dangereuses et en a
fait un usage funeste , l'engager a quitter les
aristocrates et les mauvaises sociétés qui le
corrompent; et qu'en lui pardonnant a lui, il
faut brüler ses numéros. -Camille, alors, ou
bliant les ménagements qu'il fallait garder en
vers l'orgueilleux Robespierre, s'écrie de sa
place: Brüler n' est pas répondre. - « Eh bien!
« reprend Robespierre irrité, qu'on ne brille
« pas, mais qu'on réponde; qu'on lise sur-le
« champ les numéros de Camille. Puisqu'il le
« veut, qu'il soit couvert d'ignominie ; que la
« société ne retienne pas son indignation, puis

t( qu'il s'obstine a soutenir ses diatribes et ses
« principes dangereux. L'homme qui tientaussi
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« forternent a des écrits perfides est peut-étre

« plus qu'égaré; s'il eút été de bonne foi , s'il
({ eút écrit dans la simplicité de son coeur , il
(( n'aurait pas osé soutenir plus long-temps des
« ouvrages proscrits par les patriotes, et re
({ cherchés par les contre-révolutionnaires. Son
« conrage n'est qu'ernprunté ; iI décele les hom
({ mes eachés sous la dictée desquels iI a écrit
« son journal; il décele que Desmoulins est
({ l'organe d'une faction scélérate qui a em
({ prnnté sa plume pour distiller son poi son
« avec plus d'audace et de süreté.» Camille
veut en vain demander la paroJe et calmer Ro
bespierre ; on refuse de l'écouter, et on passe
sur-le-charnp á la lecture de ses feuilles, Quel
que ménagement que les individus veuillent
garder les uns pour les autres dan s des que
relles de parti, il est difficile que bientót les
amours-propres ne se trouvent pas engagés.
Avec la susceptibilité de Robespierre et la naíve
étourderie de Camille, la division d'opinious
devait bientót se changer en une division d'a
mour-propre et en haine. Robespierre mépri
sait trop Hébert et les siens pour se brouiller
avec eux; mais il pouvait se brouiller avec un
écrivain aussi célebre dans la révolution que
Camille Desmoulins; et celui-ci ne mil pas as
sez d'adresse a éviter une I'upture.
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La lecture des numéros de Camille occup~

deux séances tout entieres, On passe ensnite
a Fabre. On l'interroge, on veut l'obliger a
Jire quelle part il a eue aux écrits nouvelle
ment répandus, Il répond qu'il n'y est pas
pour une virgule, et que, relativement aPhi
lipeaux et Bourdon de l'Oise , iI peut assurer
ne pas les connaitre, On veut enfin prendre
un parti sur les quatre individus dénoncés.
Robespierre, quoique n'étant plus disposé a
ménager Camille, propose de laisser la cette
discussion , et de passer a un autre sujet plus
grave, plus digne de la société, plus utile a
l'esprit public, savoir les vices et les crimes
du gouvernement anglais. « Ce gouvernement
« atroce cache, dit-il, sous quelques apparen~

« ces de liberté, un principe de despotisme et
« de machiavélisme atroce ; il faut le dénoncer
« a son propre peuple, et répondre a ses ca
« lomnies , enprouvant ses vices d'organisa
« tion et ses forfaits. » Les jacobins voulaient
bien de ce sujet qui fournissait une si vaste
carriere a leur imagination accusatrice, mais
quelques-uns d' entre eux désiraient aupara..
vant radier Philipeaux , Camille, Bourdon et
Fabre. Une voix méme accuse Robespierre de
s'arroger une espece de dictature. « Ma dicta
« ture, s'écrie-t-il, est celle de Marat et de

. é
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C( Lepelletier; elle consiste aétre exposée tous
(l les jours aux poignards des tyrans. Mais je
« suis las des disputes qui s'élevent chaque
« jour dans le sein de la société , et qui n'a
« boutissent a aucun résultat utile. Nos véri
« tables ennemis SOIlt les étrangers; ce sont
(c eux qu'il faut poursuivre et dont il faut dé
« voiler les trames. 1) Robespierre renouvelIe
en conséquence sa proposition, et fait déci
del', au milieu des applaudissements, que la
société, mettant de coté les disputes élevées

entre les individus , s'occupera, dans les séan
ces qui vont suivre, de discuter , sans inter
ruption , les vices da goavernement anglais.

C'était détourner a propos I'inquiete ima
gination des jacobins, et la diriger sur une
proie qui pouvait les occuper long - temps.
Philipeaux s'était déjá retiré sans attendre une
décision. Camille et Beurdon ne furent ni re
jetés ni confirmés; onn'en parla plus, et ils se
contenterent de ne plus paraitre devant la so
ciété. Pour Fabre-d'Églantine, bien que Chabot
l'eüt entierement justifié, les faits qui arrivaient
chaque jour a la connaissance du comité de
súreté générale, ne permirent plus de douter
de sa complicité ; il fallut lancer contre lui un
mandat d'arrét , et le réunir aChabot, Bazire ,
Delaunay et Julien de Toulouse.
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II restait de toutes ces discussions une irn
prcssion fácheuse pour les nouvcaux modérés,

JI n'y avait aucune espece de concert entre
eux, Philipeaux , presque girondin autrefois ,
ueconnaissait ni Camille, ni Fabre, ni Bour
don; Camille sen] était assez lié avec Fabre;
quantá Bourdon , il était entierf>m'ent étran
gel' aux trois autres. Mais on s'imagina des-lors
qu'il y avait une faction secrete dont ils étaient

011 complices ou dupes. La facilité de carac
tere , les gouts épicuriens de Camille, et deux
ou trois diners qu'il avait faits avec les riches
financiers de l'époque , la cornplicité démon
trée de Fabre avec les agioteurs, sa récente
opulence , firent supposer qu'ils étaient liés a
la prétendue faction corruptrice. On n'osait
pas encore désigner Danton comme en étant le
chef; mais , si on ne l'accrísait pas d'une ma
niere publique, si Hébert dans sa feuille, si
les cordeliers a leur tribune ménagcaient ce
puissant révolntionnaire, ils se disaient entre
eux ce qu'ils n'osaient publier.

L'hornrne le plus nuisible au partí était La
oroix dont les concussions en Belgique étaient
si démontrées, qu'on pouvait tres-bien les lui
imputer sans étre accusé de calonmie, et sans
qu'il osát répondre. On l'associait aux modérés

a cause de son ancienne liaison avec Dantou ,
ct il leur faisait partagcr sa hOIlte .

...

• <"
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Les cordeliers , mécontents de ce que les ja
cohins avaient passé a l'ordre du jour sur les
dénoncés , déclarérent : LO que Philipeaux érair
UIl calornniateur; 2

0 que Bourdon, accusateur
acharné de Ronsin , de Vincent et des bureaux
de la guene,avait perdu leur confiance , et
n'était a leurs yeux que le cornplice de Phili
peaux; 3° que Fabre, partageant les senti
ments de Bourdon et de Philipeaux, n'était

qu'un intrigant plus adroit , 4° que Carnille ,
déja exclu de leurs rangs, avait aussi perdu
leur coufiance, quoique auparavant il eút rendu

de grands services ala révolution,
Apres avoir détenu quelque temps Honsin

el Vincent , on les fit élargir, cal' on ne pouvait
les mettre en jugement pour aucune cause. II
n'était pas possible de poursuivre Ronsin pour
sa conduite dans la Velldée, cal' les événe

ments de eette guerre étaient couverts d'un
voile épais; ni pour ce qu'il avait fait aLyon,
cal' c'était soulever une question dangereuse,
el accuser en rnérne temps Collot-d'Herbois et
tout le systeme actuel du gouvernement. IL
était tont aussi impossiblc de poursuivre Vin
cent ponr quelques acres de despotisrne dans
les bnreaux de la guerreo On u'aurait pu faire
it I'un ct a l'autre qu'un proces politique , et le

moment u'était pas veuu de leur en intentar
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un pareil. Ils furent done élargis ., ala grande
joie des cordeliers et de tous les épauletiers de
l'armée révolutionnaire.

Vineent était un jeune homme de vingt et
quelques années, espéce de frénétique dont le
fanatisme allait jusqu'á la maladie, et chez le
quel il y avait encore plus d'aliénation d'es
prit que d'ambition personnelle, Un jour que
sa femme, qui allait le voir dans sa prison, Iui
rapportait ce qui se passait, indigné du récit
qu'elle lui fit, il s'élanca sur un morceau de
viandé crue, et dit en le dévorant: «Je voudrais
dévorer ainsi tous ces scélérats. ») Ronsin, tour
a tour médiocre pamphletaire, fournisseur, gé
néral, joignait a beaucoup d'intelligence un
courage remarquable et une grande activité,
Naturellement exagéré, mais ambitieux , il était

le plus distingué de ces aventuriers qui s'é
taient offerts a étre les instruments du gou
vernement nouveau. Chef de l'armée révolu
tionnaire, il songeait atirer parti de sa position,
soit poul' lui, soit pour ses amis, soít pour le
triomphe de son systeme. Dans la prison du
Luxembourg, Vincent et lui, enfermés ensem
ble, avaient toujours parlé en maitres ; ils n'a
vaient cessé de dire qu'ils triompheraient de

.. Le 14 pluviose (2 février),



CONVENTION NATíONALE (1794). 143

l'intrigue , qu'ils sortiraient par le seeours de
Ieurs partisans, qu'ils reviendraient alors pour
élargir les patriotes enfermés, et ellvoyer tous
les autres prisonniers ala guillotine. lIs avaient
fait le tourment des malheureux détenus avec
eux , et les laissérent pleins d'effroÍ.

A peine sortis, ils dirent hautement qu'ils se
vengeraient, et que bientót ils sauraient se faire
raison de leurs ennemis. Le comité de salut
public ne pouvait guere se dispenser de les
élargir; mais il ne tarda pas a s'apercevoir qu'il
avait déchainé des furieux, et qu'il faudrait
hientót les réduire a l'impossibilité de nuire. 1I
restait a Paris quatre mille hommes de l'armée
révolutionnaire. La, se trouvaient des aventu
riers , des voleurs, des septembriseurs, qui
prenaient le masque du patriotisme, et qui
aimaient mieux butiner al'intérieurque d'aller
sur les frontieres mener une vie pauvre, dure
et périlleuse. Ces petits tyrans , avec leurs
moustaches et leurs grands sabres , exercaient
dans tous les lieux publics le plus dur despo
tisme. Ayant de l'artillerie, des munitions et un
chef entreprenant, ils pouvaient devenir dan
gereux. A eux se joignaient les brouillons, qui
remplissaient lesbureaux de Vincent. Celui-cí
était leur chef civil, eomme Ronsin leur chef
militaire, I1s avaient des liaisons avec la corn-
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mune par Hébert, substitut de Chaumette , el
par le maire Pache, toujours prét a recevoir
chez lui tous les partis, et a caresser tous les
hommes redoutables. Momoro, l'un des prési
c1ents des cordeliers, était leur fidéle partisan
et leur avocat aux Jacobins. Ainsi on rangeait
ensemble Ronsin, Vincent, Hébert, Chaumette,
Momoro; et on ajoutait a la liste Pache el
Bouchotte, comme des complaisants qui leur
laissaient usurper deux grandes autorités.

Déja ces hommes ne se contenaient plus
dans leurs discours contre ces représentants
qui voulaient , disaient-ils , s'éterniser au po u
voir et faire grace aux aristocrates. Un jour,
étant a diner chez Pache, ils y rencontrerent
Legendre, l'ami de Danton, autrefois l'imita
teur de sa véhémence, aujourd'hui de sa ré
serve, et la vietime de eette imitation, cal' j\
essuyait les altaques qu'on n'osait pas diriger
contre Danton lui-méme. Ronsin et Vincent
luí adresserent de mauvais propos. Vincent,
qui avait été son obligé, l'ernbrassa en lui di
saut qu'il embrassait l'ancien, et non le nouveau
Legendre; que le nouveau Legendre était de
venu un modéré et ne méritait aucune estime.
Vineent lui demanda ensuite avec ironie s'il
avait porté dans ses missions le costume de
député. Legendre lui ayant répondu qu'il le
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portait aux armées, Vincent ajouta que ce cos
turne était fort pampeux, mais indigne de
vrais républicains; qu'il habillerait un rnan
nequin de ce costume , qu'il rassemblerait le
penple, et lui dirait: «Voila les représentauts
que vous vous étes donnés! ils vous préchent
l'égalité, et se couvrent d'or et de plumes! lJ Il
dit ensuite qu'il mettrait le feu au mannequin.
Legendre alors le traita de fon et de séditieux.
On fut prét d'eu venir aux mains , au grand
effroi de Pache. Legendre ayant voulu s'adres
ser a Ronsin, qui paraissait plus calme, et
l'ayant engagé a modérer Vincent, Ronsin ré
pondit qu'á la vérité Vincent était vif, mais que
son caractere convenait aux circonstances, et
qu'il falIait de pareils hommes pour le temps
oú l'on vivait.-« Vous avez, ajouta Bonsin, une
faction dans le sein de l'assembléc; si vous ne
l'en chassez pas, vous nous en ferez raison.s-e
Legendre sortit indigné, et répéta tontee qu'il

avait vu et entendu pendant ce repaso La con
versation Iut counue , el donna une nouvelle
idée de l'audace et de la frénésie des deux horn
mes qu'on venait d'élargir.

lis témoignaient un grand respect pour Pache
et pour ses vertus , comme avaient fait jadis
les jacobins, quand Pache était au ministére.
Le sort ele Pache était de charrner par sa com-

VI. 10
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plaisance et par sa douceur tous les hornmes
violents. Ils étaicnt enchantés de voir leurs
passions approuvées par un homme qui avait
toutes les apparencesde la sagesse. Les nou

veaux révolutionnaires en voulaient faire , dí
saient-ils , un grand personnage dans leur gou
vernement; car sans avoir un but précis , sans

.avoir mérne encere le projet et le courage
d'une insurrection, ils parlaient beaucoup , a
l'exemple de tous les comploteurs qui com
meneent par s'essayer et s'échauffer en paroles,
IIs disaient partout qu'il fallaít d'autres insti
tutions. Tout ce qui leur plaisait dans l'orga
nisation actuelle du gouvernement, c'étaient
le tribunal et l'arrnée révolutionnaire. lis ima
ginaient done une constitution consistant en
un tribunal supréme présidé par un graud
juge , et un conseil militaire dirigé par un gé
néralissirne. Dans ee gouvernement on devait
juger et administrer militairernent. Le généra
lissime et le grand-juge étaient les deux prín
eipaux persoI1nages. II devait y avoir aupres du
tribunal un g"ancl-accnsateur sous le titre de
eenseur, qui serait ehargé de provoquer les
poursuites. Ainsi dans ce projet, formé dans un
moment de fermentation révolutionnaire , le~

deux fonetions, essentielles, uniques, consis
taient a condamner et a se hattre. On ne sait
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si ce projet était celui d'un réveur en délire ,

ou de plusieurs d'entre eux; s'il n'avait d'autre
existence que des propos , ou s'il fut rédigé ~

mais il est certain qu'il avait son modele dans
les cornmissions révolutionnaires établies a
Lyon, Marseille, Toulon, Bordeaux , Nantes, et
que I'imagination pleine de ce qu'ils avaient
fait dans ces grandes cités , ces terribles exé
cuteurs voulaient gouverner sur le mérne plan
la France tout entiere , et faire de la violence
d'un jour le type d'un gouvernement perma
nent. lis ne désignaient encore qu'un seul des
grands personnages destinés a occuper ces
hautes djgnités. Pache eonvenait a merveille
a la place de grand-juge; les conjurés disaient
done qu'il devait I'étre , el qu'ilIe serait. Sans
savoir ce que c'était que ce projet et cette di
gnité de grand-juge, beaucoup de gens répé
taient commeune nouvelle: Pache doit étre
fait grand-juge. Ce bruit circulait sans étre ni
expliqué ni cornpris. Quant a la dignité de gé.
néralissirne, Honsin, quoique général de I'armée
révolutionnaire, n'osait y prétendre ~ et ses par
tisans n'osaient pas le proposer, cal' il falIait un
plus grand nom pour une telle dignité. Chau
mette était désigné aussi par quelques bouches
comme censeur, rnais son nom avait été rare
ment prononcé, Parmi ces bruits il n'y en avait

i o.



1~8 RÉ\'OLT1TfON FRAN9AISE.

qu'un de bien répandu , c'est que Pache semi!
grrmd-juge.

Pendant toute la révolution , lorsque les
passions d'un parti, long-temps excitées, étaien t
prétes a faire explosion , c'était toujours une
défaite , une trahison, une disette , une cala
roité enfin ,qui leur servait de prétexte pour
éclater, Il en arriva de méme ici. La seconde
loi du maximurn qui, remontant au-dela des
boutiques, fixait la valeur des objets sur le
lieu de fabrication, déterminait le prix du
transport , réglait le profit du marchand en
gros, celui du rnarchand en détail, avait été

rendue ; mais le eornmerce échappait encare
de mille manieres au despotisme de la loi , et
il y échappait surtout par le moyen le plus
désastreux, en s'arrétant. Le resserrementde la
marchandise n'était pas moins grand qu'aupa
ravant; et si elle ne refusait plus de se donner
au prix de l'assignat, elle se cachait, OH ces
sait de se mouvoir, et de se transporter sur
les lieux de consornmation. La diseUe était
donc tres-grande par la stagnation générale du
commerce. Cependant les efforts extraordi
naires du gouvernement, les soins de la com
mission des subsistances , avaient réussi en
partie a ne pas trop laisser rnanquer les blés,
el surtout a diminuer la crainte de la disette,
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aussi redoutable que la diserte méme , a cause
du désordre et du trouble qu'elle apporte dans
les relations cornmerciales. Mais une nouvelle
calamité venait de se faire sentir, c'était le dé
faut de viande. Les uombreux hestiaux que
la Vendée envoyait jadis aux provinces voi..
sines , n'arrivaieut plus depuis l'insurrection.
Les départements du Rhiu avaient cessé aussi
d'en fournir depuis que la guerre s'y était
fixée; il Y avait done une diminution réelle

dans la quantité. En outre, les bouchers , ache
tant les bestianx ahant prix , et oblígés de les
vendre au prix du maximum, cherchaient a
échapper ala loi. La bonne viande était réser
vée pour le riche ou ponr le cítoyen aisé <tui
la payait bien. Il s'étahlissait une foule de
marches clandestins, surtout anx environs de
París el dans les campagnes; et il ne restait
que les rebuts pour le peuple ou l'acheteur
qui se présentait dans les boutiques, et trai
tait au prix du maximum. Les bouchers se
dédomrnageaient ainsi par la mauvaise qualité
dela marchandise, du has prix auquel ils étaient

forcés de veudre. Le peuple se plaignait avec
fureur du poids , de la qualité, des réjouis
sanees, et des marchés clandestina établis au
tour de Paris. Les hestiaux manqnant, on avait
été réduit á tuer des vaches pleines. Le peuple
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avait dit aussitót que les bouchers aristocrates
voulaient détruire l'espéce , et avait demandé
la peine de mort contre ceux qui tuaient des
vaches et des brebis pleines. Mais ce n'était
pas tout : les légumes, les fruits, les oeufs , le
beurre, le poisson, n'arrivaient plus dans les
marchés. Un chou coütait jusqu'á vingt sous.

On devancait les charrettes sur les routes, on
les entourait, et on achetait a tout prix leur
chargement; ~u arrivaient aParís ou le peuple
les attendait en vain, Des qu'il y a une
chose a faire, il se tronve bientót des gens
qui s'en chargent. Il s'agissait de parcourir les
campagnes pour devancer sur la route les
fermiers apportant des Iégumes : une foule
d'hornmes et de femmes s'étaient chargés de
ce soin , et achetaient les denrées pOllr le
compte des gens aisés , en les payant au-dessus
du maximum. Y avait-il un marché mieux ap
provisionné que d'autres , ces especes d'entre
metteurs y couraient, et enlevaient les den
rées a un flrix supérieur a la taxe, Le peuple
se déchainait violemment contre ceux qui fai
saient ce métier; on disait qu'il se trouvait
dans ]e nombre beaucoup de malheureuses
filles publiques, que les réquisitoires de Chau
mette avaient privées de leur deplorable in
dustrie, et qui , pOllr vivre , avaient ernbrassé
cette profession nouvelIe.
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Pour pared! tous ces inconvénients , la corno
mune avait arrété , sur les pétitions réitérées
des sections , que les bouchers ne pourraient
plus devancer les bestiaux et alter au-dela des
marches ordinaires ; qu'ils ne pourraient tuer
yue dans les abattoirs autorisés; qne la viande
ne pourrait étre aehetée que dans les étaux ;
qu'il ne serait plus permis d'aller sur les routes
au-devant des fermiers; que ceux qui arrive
raient seraient dirigés par la poliee et distri
bués également entre les différents marchés ,
qu'on ne pourrait pas aller faire queue a la
porte des bouchers avant six heures , cal' il arri
vait souvent qu 'on se levaít a trois POUI' cela.

Ces réglements multipliés ne pouvaient épar
gner au peuple les maux qu'il endurait. Les
ultra-révolutionnaires se torturaient l' esprit
pour imaginer des moyens. Une derniere idée
leur était venue , e' est que les jardins de luxe
dont abondaient les faubourgs de Paris , et
surtout le faubonrg Saint-Gerrnain ,pourraient
erre mis en culture. Aussitót la commnne, qUl

ne leur refusait rien , avait ordonné le re
eensement de ces jardins , et on décida qua, le
recensemen t fait, on y cultiverait des pommes
de terre eL des plantes potagéres. En outre,
ils avaient supposé que les légumes, le laitage,
la volaille n'arüvant plus ala ville , la cause en
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devait étre imputée aux aristocrates retires
dans leurs maisons antour de París. En effet ,
beaucoup de gens effrayés s'étaient cachés dans
leurs maisons de campagne. Des sections vin
rent pr.pposer a la commune de rendre un
arrété ou de demander une loi pour les faire
rentrer. Cependant Chaumette, sentant que
ce serait une violation trop odieuse de la li
berté individuelle , se contenta de prononcer
un discours menacant centre les aristocrates
retirés autour de Paris. Il leur adressa seule
ment l'invitation de rentrer en ville, et fit
rlonner aux municipalités des vilIages l'avis de
les surveiller.

Cependant I'impatience du mal était au
comble. Le désordre augmentait dans les mar
chés. Achaque instant il s'y élevaitdes tu
multes; On faisait queue a la porte des bou
chers , et malgré la défense d'y aller avaut une
certaine heure, on mettait toujours le méme
empressement a s'y devancer. On avait trans
porté la un usage qui avait pris naissance a la
porte des boulangers , c'était d'attacher a la
boutique une corde que chacun saisissait et
tenait de maniere a pouvoir garder son rango
Mais H arrivait id, comrne chez les boulan
gers, que des malveillants ou des gens mal pla
cés coupaient la corde; alors les rangs se con-
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fondaient , le désordre s'introduisait dans la
foule qui était en attente, et on était prét a

. .
en venir aux mams.

On ne savait pln~ désorrnais a qui s'en
prendre. On ne pouvait pas, eomme avant
le 3, mai, se plaindre que la convention re
fusát une loi de maximum , objet de toutes
les espérances, car elle accordait tout, Dans
l'impuissance d'imaginer quelque chose , on ne
lui demandait plus rien.Cependant il fallait se
plaindre; les épauletiers , les commis de Bou
chotte, les cordeliers , disaient que la cause de
la diserte était dans la faction modérée de la
convention; que CamiJIe Desrnoulins , Phílí
peanx, Bourdon de l'Oise, et leurs amis, étaient
les auteurs des maux qu'on essuyait ; qu'on ne
pouvait plus exister de la sorte, qu'il fallait
recourir a des moyens extraordinaires; et ils
ajontaient le vieux propos de toutes les insur
rections : 11faut un chef; Alors ils se disaient
mystérieusement a !'oreille: Pache sera fait
grand-juge.

Cependant, bien que le nouveau parti dispo
sát de moyens assez considérahles , bien qu'il
eüt pour Iui l'armée révolutionnaire et une
disette, il n'avait cependant ni le gouverne
ment, ni l'opinion , car les jacobins lui étaient
opposés, Ronsin , Vi ncent, Hébert, étaient
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obligés de professer pour les autorités établies

un respect apparent, ele cacher leurs projets,
de les tramer dans l'cmbre. A l'époque du
10 aoút et du 31 mai , les conspirateurs , mal
tres de la commune, des Cordeliers, des Jaco
bins , de tous les clubs, aJant daos l'assemhlée
nationale et les comités de nombreux et éner
giques partisans , osant conspirer a découvert,
pouvaient entrainer publiquement le peuple a
leur suite , et se servir des masses ponr I'exé
cution de leurs complots; mais il n'en était pas
de mérne pour le partí des ultra-révolution
naires.

L'autorité aetuelle ne refusait aucun des
nloyells extraordinaires de défense, ni méme
de vengeance; des trahisons n'accusaient plus
sa vigilance; des victoires sur toutes les fron
tieres attestaient au contraire sa force, son ha
bsleté et son zele. Par conséquent , ceux qui
attaquaient cette autorité et promettaient ou
une habileté ou une énergie supérieures a la
sienne , étaient des intrigants qui agissaient
évidemment dans un but de désordre ou d'am
bition. Telle était la conviction publique, et les
conjurés ne pouvaient se flatter d'entrainer
le peuple a leur suite. Ainsi , quoique redou
tahles si on les laissait agir, ils l'étaient pell lii

on les arItetait a temps.
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Le comité les observait, et il continuait, par
une suite de rapports, adéconsidérer les deux
partís opposés. Dans les ultra-révolutiounaires ,
il voyaitde véritables conspirateurs adétruire;
au contraire , il n'apercevait dans les modérés
que d'anciens amis, qui partageaient ses opi
nions, et dont le patriotismo ne pouvait lui
étre suspect. Mais pour ne point paraitre fai
blir en frappant les ultra-révolutionnaires , il
était obligé (le condamner les modérés, etd'en
appeler sans cesse a la terreur. Ces derniers
voulaient répondre. Camille écrivait de nou
veaux numéros ; Danton et ses arnis combat
taient dans leurs entretiens les raisons du co
mité, et des-lors une lutte d'écrits et de propas
s'était engagée. L'aigreur s'en était suivie , et
Saint-Just , Robespierre, Barrere , Billaud, qui
d'abord n'avaient repoussé les rnodérés que par
politique , et 'pour étre plus forts centre les
ultra - révolutionnaires , comrnencaient a les
poursuivre par hnmeur personnelle et par
haine. Camille avait déja attaqué, comme on
l'a vu , Collot et Barrere. Dans sa Iettre aDil
Ion, il avait adressé au fanatisme dogmatique
deSaint-Just , et a la dnreté monacale de Bil
laud , des plaisanteries qui les blessérent pro
fondément. n avait enfin irrité Rohespierre
aux Jacobina, el, tont en le \ouant beaucoup ,
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il finit par se l'aliéner tout-a-fait. Dauton leur
était peu agréable a tous par sa renornmée ;
et aujourd'hui, qu'étranger a la conduite des
affaires, il restait a l'écart , censurant le gou
vernement, et paraissant exciter la pIume caus
tique et balnllarde" de Camille, íl devait leur
devenir chaque jour plus odieux ; et il n'était

pas supposable que Robespierre s'exposát en
core a le défendre.

Robespierre et Saint-J ust , habitués a faire
au nom du comité les exposés de principes,
et chargés en queIque sorte de la partie morale
du gouvernement, tandis que Barrére , Carnot,
Billaud et autres, s'acquittaient de la partie rna
térielle et administrative, Robespierre et Saint

Just firent deux rapports, l'un sur les principes
de morale qui devaient diriger le gouverne
mentrévolutionnaire, l'autre sur les déten

tions dont Camille s'était plaint daos le Vieuo:
Cordelier. Il faut voir oomment ces' deux es
prits sombres concevaient le gouvernement
révolutionnaire, et les mOJens de régénérel'
un état.

11 Le principe du gouvernement démocrati

11 que,c'est la vertu, disait Robespíerre "", et son

* Expression de Camille lui-méme.
** Séance du 17 pluviose , an n (5 févricl'j.
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1( moyen pendaut qu'il s'établit, c'est la terreur,
« Nous voulons substituer, dans notre pays,
« la morale al'égoisme, la probité aI'honneur,
rr les principes aux llsages, les devoirs aux bien
,( séances, l'empire de la raison a la tyrannie
e de la mode, le mépris du vice au mépris du
¡( rnalheur , la fierté a l'insolence, la grandeur
« d'áme a la vanité, l'amour de la gloire a l'a
« mourde l'argent, les bonnes gens a la bonne
« compagnie, le méritea l'intrigue, le génie
« au bel esprit, la vérité a l'éclat, le charme
« du bonheur aux. ennuis de la volupté , la
« gramleur de I'hornme a la petitesse des
(( grands, un peuple magnanirne, puissant ,
« heureux, a un peuple aimable, frivole et mi
,( sérable , e'est-a-dire toutes les vertus et tous
(( les miracles de la république a tous les vi
I( ces et atous les ridicules de la monarchie.»

Pour atteindre 11 ce but, il fallait un gouver
nement austere , éoergique, qui surrnontát les
résistances de toute espéce, Il y avait , d'une
part, l'ignorancebrutale, avide, qui ne voulait
daos la république que des bouleversements;
de l'autre, la corruption láche et vile qui vou
lait tous les délices de rancien luxe, et q ni
ne pouvait pas se résoudre aux vertus énergi
ques de la démocratie. De la, deux factions :
I'une qui voulait outrer toute chose, qui pouso
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sait tont au-dela des bornes. qui, pOllr atta
quer la superstition , cherchait adétrnire Dieu
mérne , et a verser des torrents de sang sous
prétexte de venger la république; l'autre qui,
faible et vicieuse , ne se sentait pas assez »er
tueuse pour étre si terrible, et s'apitoyait la
chernent sur tous les sacrifices nécessaires
qu'exigeait l'étahlissement de la vertu. L'une
de ces factions , disait Saint-J ust "', voulait CRAN

G.ER LA LIBERTÉ EN BACCRANTE, L'AUTRE EN PROS

TITUÉE.

Robespierre et Saint-Just énurnéraient les
folies de quelques agents du gouvernernent
révolutionnaire, de deux ou trois procureurs
de commnnes, qui avaient prétendu renouve
ler I'énergie de Marat , et ils faisaient ainsi al
lusion atoutes les folies d'Hébert et des siens.
Ils signalaient ensuite les torts de faiblesse ,
de cornplaisance , de sensibilité , imputés aux
nouveaux modérés ; ils leur reprochaient de
s'apitoyer sur des veuves de généraux, sur des
intrigantes de I'ancienne noblesse, sur des aris
tocrates , de parler enfin sans cesse des sévé
rités de la république, bien inférieures aux
cruautés des monarchies. « Vous avez, disait
l( Saint-Just , cent rnílle détenus , et le tribunal

• R,pp0l't du 1\ ventose (2.6 Iévrier).
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« révolutionnaire a condamné déja trois cents

« coupahles. Mais sous la monarchie vous aviez
ce quatre cent mille prisonniers ; on pendait
« par an qninze milJe contrebandiers ; on rouait
« trois mille hommes , et aujourd'hni mérne il
« y a en Europe quatre millions de prisonniers
( dont vous n'entendez pas les cris , tandis que
« votre modération parricide laisse triompher
" tous les ennemis de votre gOllvernement!
( Nons nons aecablons de reproches, et les
« rois , mille fois plus cruels que nous , dor
« ment dans le crime. II

Hobespierre et Saint-Just , conformément al!
systeme convenu , ajoutaient que ees deux fac

tions , en apparenee opposées, avaient un point
d'appui commun, l'étranger, qni les faisait agir
pour perdre la république,

00 voit ce qu'il entrait a la fois (le fana
tisme , de politique et de haine , dans lesys
teme du comité. Camille , par des allusioas ,
et mérne par des expressions directes , se tron
vait attaqué luí et ses amis, II répondait, dans
son Fieua: Cordelier, au systerne de la vertu
pnr celui du bonheur. Il disait qu'il aimait la
république paree qu'elle devait ajouter a la
félicité générale, paree que le cornmerce , I'in
dustrie, la civilisation s'étaient développés avec
plus d'éclat a A.thenes, aVenise , aFlorence,
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que dans toutes les mouarchies; paree que la
république pouvait seule réaliser le voeu men
teur de la monarchie, la poule au poto « Qu'im
« porterait a Pitt, s' écriait Camille, que la
I( France fút libre, si la liberté ne servait qu'a
« nous ramener a l'ignorancedes vieux Gau
(( lois, a leurs sayes, aleurs brayes, a leur guy
« de chéne , et a leurs rnaisons , qui n'étaient
« que des échoppes en terre glaise ? Loin d' en
« gémir, il m.e semble que Pitt donnerait bien
« des guinéespour qu'une telle liberté s'établit
(1 chez nous. Mais ce qui rendrait furieux le
({gollvernement anglais, c'est si on disait de
(( la France ce que disait Dicéarque de l'Atti
1( que: Nulle part au monde on ne peut -oivre
« plus agréablement qu'a Athimes, soit qu'on
« ait de l'argent, soit qu'on n'en ait point.
« Ceux qui se sont mis ti l'aise, par le com
e< merce ou leur industrie, peuvent s'y procurer
" tous les agréments imaginables; et quant ti
f( ceu» qui cherchent ti le devenir, i! Y a tan!
« d'ateliers oú ils gagnent de quoi se divertir
(f aua: ANTHESTÉRIES, et mettre encore quelque
« chose de cóté, qu'il n'y a pas moyen de se
« plaindre de sa pauoreté , sans sefaire ti soi
l( méme un reproche de sa paresse.

« le erois done que la liberté u'existe pas
f( rlans une égalité de privations , et que le



CONHNTIOX N A TION:\ L lo: í 1794). r6I

tt plus bel éloge de la convention serait, si
« elle pouvait se rendre ce témoignage : j'ai
« trouvé la nation sans culottes , et je la laisse
« culottée.

« Charmante démoeratie, ajontait CamilIe,
« que celle d'Athenes! Solon n'y passa point
« pour un muscadin, il n'en fut pas moins re
i( gardé comme le modele des législateurs, et
« proclamé par l'oracle le premier des sept
« sages, quoiqu'il ne fit aueune diffieulté de
« eonfesser son penchant pour le vin, les
« femmes et la musique; et il a une possession
« de sagesse si bien établie, qu'aujourd'hui en
« core 00 ne prononce son norn daos la con
« vention et aux Jacobins que comme eelui du
« plus granel législateur. Combien cependant
« oot parmi nous une réputation d'aristocrates
« et de Sardanapales , qui n'ont pas publié une
« sernblable profession de foi!

c( Et ee divin Socrate, un jour reneontrant
« Alcihiade sombre et réveur , apparemment
« par'ce qu'il était piqué d'une lettre d'Aspasie:
« -Qu'avez-vons? Iui dit le plus grave des Men
« tor; auriez-vous perdu votre bouclier a la
« bataille? avez-vous été vaincu dans le camp ,
« a la eourse ou a la salle d'armes? quelqu'un
« a-t-il mieux chanté ou mieux joué de la lyre
« qUf' \'OlIS a la table du génél'al? - Ce trait

Yl. 1I
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« peint les moeurs. Quels républicains alma"
« bies! »

Camille se plaigoait ensuite de ce qu'aux
mreurs d'Athénes , on ne voulüt pas ajourer

la liberté de langage qui régnait dans ceHe

république. Aristophane y représentait sur la
scene les généraux, les orateurs, les philoso
pheset le peuple lui-méme ; et le peuple d'A
thenes , tantót joué sous les traitsd'un vieil
lard , el tantót sous ceux d'un [eune homme,
loin de s'irritee , proclamait Aristophane vain
qneur <les jeux , et l'encourageait par des bra
vos et des couronnes.Beaucoup de ces co
medies étaient dirigées centre les ulira-reeo
lutionnaires de ce temps-Iá ; les railleries en
étaient cruelles. « Et si aujourd'hui , ajoutait
1( CamiUe, on traduisait quelqu'une de ces
f( pieces jouées 430 ans avant Jésus-Christ, son s
« l'archonte Sthénocles , Héhert soutiendrait
( aux Oordeliers que la piece ne peut étre que
« d'hier , de l'invention de Fabre-d'Églantine,
« centre lui el Ronsin, el que c'est le tradue-·
« teur qui est la cause de ladisette.

« Gependant, reprenait Camille avec tris
« tesse , je m'abuse quaad je dis que les
« hammessont rchangés; ils out toujours été
« les mémes ; la liberté de paeler n'a pas été
" plus impunie dans les républiques auciennes
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« que dans les modernes. Socrate , accusé d'a
« voir mal parlé des dieux, hut la cigué ; Cicé
« ron, pour avoir attaqué Antoine ~ fut livré

« aux proscriptions. »

Ainsi ce malheureux jeune homme semblait
prédire que la liberté ne lui serait pas plus
pardonnée qu'á tant d'autres. Ces plaisanteries,
cette éloquence irritaient le comité. Tandis
qu'il suivait de I'oeil Ronsin, Hébert, Vincent
el tous les agitateurs, il concevait une. haine
funeste contre l'aimable écrivain qui se riait
de ses systernes ; contre Danton , qui' passait
pour inspirer cet écrivain , contre tous les
hommes enfin supposés amis ou partisans de
ces deux chefs.

Pour ne pas dévier de sa ligne, le comité
présenta deux décrets a la suite des rapports
de Robespierre et de Saint-Just, tendant, di
sait-il , arendre le peuple heureux aux dépens
de ses ennemis. Par ces décrets , le comité de
súreté générale était seul investi de la faculté
d'exarniner les réclamations des détenus , et de
les élargir s'ils étaient reconnus patriotes. Tous
ceux, au contraire, qui seraient reconnus enne
mis de la révolution, resteraient enferrnés jus
qu'á la paix , et bannis ensuite a perpétuité.

Leurs biens, provisoirement séquestrés , de
vaient étre partagés aux patriotes indigents ,

1 l.
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dont la lisIe serait dressée par les communes ",
C'était.cornme on le voit, la loi agraireappliquée
centre les suspects au profit des patriotes.Ces
décrets, imaginés par Saint-Just , étaient desti
nés a répoudre a llX ultra-réoolutionnaires ; et
a conserver a11 comité sa réputation d'énergie.

Pendant ce temps, les conjurés s'agitaient
avec plus de violence que jamais. Rien ne prauve
que leurs projets fussent bien arrétés , ni qu'ils
eussent mis Pache el la commune dans leur
complot. Mais ils s'y prenaient comme avant
le 31 rnai; ils soulevaieut les sociétés popular
res, les cordeliers, les sections ; i ls répandaient

des hruits rnenacants , et cherchaient aprofiter
des troubles qu'excitait la diset te , chaque jour
plus g.'ande et plus sentie.

Tout-á-coup on vit paraitre , dans les halles
et les marchés , des affiches, des pamphlets ,
annoncant que la convention était la cause de
tous les rnaux du peuple, et qu'i] fallait en ar
racher la faction dangerellse, qui voulait re
nouveler les brissotius et leur funeste sJsréme.
Quelqucs-uns mérne de ces écrits portaient que
la convention tout entiere devait étre renou
velée, qu'on devait choisir un chef, el orga
niser le pouvoir exécutif , etc.... Toutes les

• DéC1'l'l'; de, 8 el 1'3 "enlose an 11.
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idées en un mot qu'avaient roulées dans Ieur
tete, Vincent, Ronsin , Hébert, remplissaient
ces écrits , et semblaient trahir leur origine. En
mérne temps, on vit les épuuletiers, plus turbu

lents et plus fiers que jamais, menacer han te
ment d'aller égorger dans les prisons , les enne
mis que la convention corrompne s'ohstinait a
épargner. lis disaient que beaucoup de pa
triotes se trouvaieut injustement confondus
dans les prisons avec les aristocrates ,mais
qu'on allait faire le triage de ces patriotes , el
qu'on leur donnerait a la fois la liberté el des
armes. Ronsin, en granel costume de général
de l'arrnée révolutionnaire , avec une echarpe
tricolore, une houppc rOllge, et entouré de
quelques-uns de ses officiers, parcourait les
prisons , se faisait montrer Jes écrous , el for
mait des listes.

On était au 15 ventoseo La section de Marat,
présidée par Momoro , s'assemble , et, indignée,
dit-elle , des machinations des ennernis d 11

peuple , elle déclare en rnasse qu'elle est de
hout , qu'elle va voiler le tablean de la décla
ration des droits, et qu'elle restera dans cet
étatjusqu'a ce que: les subsistances.et la liberté
soient assurées au peuple , et que ses enne
mis soient punís. Dans la me me soirée, les
cordeliers s'assemblent en tumulte ; OH fait
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chez eux le tableau des souffrances publiques;
on raconte les persécutionsqu'ont récemment
essuyées les deux grands patriotes, Vincent et
Ronsin , lesquels , dit-on , étaient malades an
Luxembourg , sans pouvoir obtenir un mé
decin qni les saignat. En conséquence on dé
elare la patrie en danger, el on voile la décla
ration des droits de l'hornme. C'est ainsi que
toutes les insurrections avaient commencé, par
la déclaration que les Iois étaient suspendues ,
et que le peuple rentrait dans l'exercice de sa
souveraineté.

Le Iendcmain 16, la section de Maral et les
eordeliers se présentent a la commune pour
Iui signifier leurs arrétés , et pour l'entrainer
aux mémes démarches, Pache avait en soin de
ne pas s'y rendre, Le nommé Lubin présidait
le conseil général. Il répond a la députation
avec un embarras visible; il dit que dans le
rnornent oú la convention prend des mesures
si énergiques contre les ennemis de la révolu
tion, et pour secourir les parriores indigents,
il est étonnant qu'on donne un signal de dé
tresse , et qu'on voile la déclaration des droits.
Feignant ensuite de justifier le conseil général,
comme s'il était accusé, Lubin ajoute que le
conseil a fait tous ses efforts pour assnrer les
subsistances et en régler la distribution. Chau-
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mette tient des discours tout aussi vagues. Il
recornmande la paix , requiert le rapport sur
la culture des jardins de luxe, et sur l'appro
visionnement de la capitale , qui , d'aprés les
décrets, devait étre approvisionnée cornme une
place de guerreo

Ainsi les chefs de la.cornmune hésitaient , el
le mouvernent , quoique turnultueux, n' était
pus assez fort pour les. entrainer , el leur ins
pi.rcJ? le courage de trahir le comité et la con
vention, Le désordre néanruoins était g.'and.
L'insurrection commencait comme toutes celles
qui avaient jadisjréussi , et ne devait pas ins
pirer de moindres craintes, Par une rencontre
fácheuse , le comité de salut public était privé,
dans le moment , de ses memhres les plus in
fluents : Billaud-Varennes , Jean-Bon-Saint-An
dré , étaient absents pour affaire d'adrninistra
tion ; Couthon el Robespierre étaieut malades,
el eelui-ci ne pouvait pas venir gm.\verner ses
fideles jacobins. Il ne restait q¡u./i} Saint-Just et
Collot-d'Herhois pour déjouer eette tentativo.
11s se rendent tous les deux a la convention ,
oú l'on s'assemblait en tumulte, et ~U l'on
tremhlait d'effroi, Sur leur propositien , on
mande aussitót Fouquier-Tinville ; on le charge
de rechercher sur-le-champ les distrihuteurs
des écrits incendiaires répandus dans les mar-
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chés, les agitateurs qui troublent les sociétés
populaires , tous les conspirateurs enfin qui
menacent la tranquillité publique. On lui en
joint par décret de les arréter sur-le-champ ,
et d'en faire sous trois jours son rapport a la
convention.

C'était peu d'avoir un décret de la conven
tion , cal' elle ne les avait jamais refusés contre
les perturbateurs; et elle n'en avait pas laissé
manquer les gil'ondins contre la commune in
surgée ; mais il fallait assurer l'exécution de
ces décrets en se rendant maitres de l'opinion.
Collot, qui avait une grande popularité aux
Jacobins et aux Cordelicrs par son éloquence
de club, et surtout par une éncrgie de senti
ments révolutionnaires bien connue, est chargé
de cette journée, et se rend en 'háte aux Jaco
bins. A peine sont-ils assemblés qu'il leur fait
le tableau des factions quirnenacent la liberté,
et des complots qu'elles préparent : « Une nou
« velle campagne va s'ouvrir, dit-il , les soins
« du comité qui ont si heureusement terminé
« la campagne derniere., allaient assurer a.la
« république des victoires nouvelles. Comptant
« sur votre confiance et votre approbation ,
« qu'il a toujours eu en vue de mériter , il se
« livrait a ses travaux; mais tout-á-coup nos
« ennemis ont voulu l'entraver dans sa mar-
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« che; ils ont soulevé autour de Iui les patriotes,
« pour les lui opposer et les ' faire égorger en
« tre eux. On veut faire de nous des soldats de
« Cadmus; on veut nous irnmoler par la main
« les uns des autres. Mais uon , nous ne serons
« point les soldats de Cadmus! graces a votre
« bon esprit, nous resterons amis, et nous ne
~( serons que les soldats de la liberté! Appuyé
« sur vous, le comité saura résister avec éner

« gie, comprimer les agitateurs, les rejeter hors
« des rangs des patriotes, et, aprés ce sacrifice
« indispensable, poursuivre ses travanx et vos
« victoires. Le poste oú vous nous avez placés

(1 est périlleux, ajoute Collot; mais aucun de
« nous De tremble devant le danger. Le co
l( mité de súreté généralc accepte sa pénible
(1 mission de surveiller et de poursuivre tous
(1 les ennemis qui trament en secret centre la
« liberté; le comité de salut public De néglige
« rienpour suffire ason immense tache; mais
el tous deux ont besoin d'étre soutenus par
« vous. Dans ces jours de danger, nous somrnes
» peu nombreux. Billaud , Jean-Bon , sont ab
« sents; nos amis Couthon et Robespierre sont
« malades. Nous restons done en petit nombre
« pour combattre les ennemis dn bien public;
« ji faut que vous nous souteniez ou que n01l5

\1 1I01lS retirions. » - Non, non, s'écrient les
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jacobina. Ne vous retirez pas; nous vous sou
tiendrons. - Des applaudissements nombreux
aeeompagnent ces paroles encourageantes. Col
Iot poursuit et raconte alors ce qui s'est passé
aux Cordeliers. r( 11 est , dit-il, des hommes qui
« n'ont jamais eu le couI'3ge de souffrir pen~

( dant quelques jours de détention, des hom
( mes qui n'ont ríen essuyé pendant la révo
( lution, des homrnes dont nous avions pris la
« défense quand nQUS les avons crus opprimés ,
« et qui ont voulu amener ooe insurrection
« dans Paris , paree qu'ils avaient été détenus
« quelques instants, Une insurrection , paree
« que deux hommes ont souffert, paree qu'un
« médeein ne les a pas saignés pendant qu'ils
« étaient malades!... Anatheme a ceux qui de.
« mandent une insurrection I..... »-Oui, oui ,
anathéme ! s'écrient tous les jacobins en masse.
~. « Marat était cordelier, reprend Collot, Ma
« rat était jacohin ; eh bien 1 lui aussi fut per
({ sécuté, beaueoup plus sans doute que ces
« hommes d'un jour; on le traina devant le
« tribunal, oú ne devaient comparaitre que
« des aristocrates : provoqua-t-il une insurrec
(l tion ? .. Non. L'insurrection sacrée , l'insur
« rection qui doit délivrer l'humanité de tous
f( ceux qui l'oppriment, prend naissance dans
« des sentiments plus généreux que le petit
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f( sentiment oú ron veut nous entrainer ; mais
II nOl1S n'y toruberons paso Le comité de salnt
(( public ne cédera pas aux intrigants; il prend
« des mesures fortes et vigoureuses; et, dút-il
« périr, il ne reculera pas devant une tache
II aussi gloriel1se. ))

A peine Collot a-t-il achevé que Momoro
veut prendre la parole ponr justifier la section
de Marat et les cordeliers. Il convient qu'un
voile a été jeté sur la déclaration des droits,
mais il désavoue les autres faits; ii nie le pro.
jet d'insurrection, et soutient que la section
Marat et les cordeliers sont animés des rneil
Ieurs sentiments. Des conspirateurs qui se j l1S
tifient sont perdus. Des qu'ils ne peuvent pas
avouer l'insurrection , et que le seul énoncé du
but ne fait pas éclater uu élan de l'opinion en
leur faveur, ils ne peuvent plus rien, Momoro
est écouté avec une désapprobation marquée ;
et Collot est chargé d'aller, au nom des jaco
bins, fraterniser avec les cordeliers, et rame
ner ces freces égarés par de pedides sugges
tions.

La nuit était fort avancée, Collot ne pouvait
se rendre aux Cordeliers que le lendcmain 17;
mais le danger , quoique d'abord effrayant,
n'était déja plus redoutable. Il devenait évident
que l'opinion n'était pas favorablement dispo-
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sée potlr les conjurés, si on peut leur donner
ce nom. La commune avait reculé, les jacobins
étaieut restésau comité et aRobespierre, quoi
qu'il fút absent et malade. Les cordeliers im
pétuenx, mais faiblement dirigés, et surtout
délaissés par la commune et les jacobins , ne
pouvaient manquer de céder a la faconde de
Collot-d'Herbois, et a l'honneur de voir dans
leur sein un membre aussi fameux du gouver
uement. Vineent avee sa frénésie, Hébert avec
son sale journal dont il multipliait les numéros,
Momoro avec ses arrétés de la section de Marat,
ne pouvaienl déterrniner un mouvement déci

sif. Ronsin seul , avec ses épauletiers et des
munitions assez considérables , aurait pu teoter
UIl coup de main, 11 en aurait eu l'audace,
mais soit qu'il ne trouvát pas la mérne audace
dans ses amis, soit qu'il ne comptát point assez
sur sa troupe, il n'agit pas, et du ,6 au '7
tout se borna en agit~tionset en menaces. Les
épauletiersrépaudus dans les sociétés populaires
y causerent un grand tumulte , mais n'oserent
pas recourrr aux armes.

Le 17 au soir, Collot se rendit aux Corde
liers, oú il fut aceueillí par de grands applau
dissements. I1leur dit que des ennemis secrets
de la révolution cherchaient a égarer leur pa
triotisme ; qu'on avait voulu déclarer la répu-
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blique en état de détresse, tandis que dans le

mament la royauté et l'aristocratie étaient seules
aux abois; qu'on avait cherché á rliviser les
cordcliers et les jacobins , mais qu'ils devaient
eomposer au contraire une seule famille, unie
ele principes et d'intentions; que ce projet d'in

surrection, ce voile jeté sur la déclaration des
droits, réjouissaient les aristocrates, et que la
veille ils avaient tous imité cet exemple, et
voilé dansleurs salons la déelaration des droits;
et qu'ainsi , pour nepas combler de satisfaction
l'ennemi commun, ils.devaient se háter de dé
voiler le code sacré de la nature. Les cordeliers
furent entrainés , quoiqn'il y cut parmi eux un
grand nombre de cornrnis' de Bouchotte ; ils se
háterent de faire acte de repentir; ils arruche
rent le crépe jeté sur la déclaration des droits,
et le remirent a Collot,. en le chargeant d'as
surer ame. jacobina qu'ils marcheraient toujours
dans la méme voie.

Co llot-d'Herhois courut annoncer aux jaco
hins Ieur victoire sur les cordeliers et sur les
ultra-révolutionnaires. Les conj urés étaient done
abandonnés de toutes 'parts; il ne leur restait
que la ressource d'un COllp de main , qui,
avons - nous dit ,était presque im possible, Le
comité de salut public résolut de prévenir tout
mouvcment de leur part, en faisant arreter
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les principaux chefs , el en les envoyant sur-le
champ au tribunal révolutionnaire. Il enjoi
gnit a Fouquier de rechercher les faits don!
on pourrait composer une conspiration, et de
préparer tout de suite un acte d'accusation.
Saint-Just fut chargé en mérne temps de faire
un rapport a la convention, contre les fac
tious réunies qui menacaient la tranquillité de
l'état.

Le 23 ventose Cl3 mars) , Saint-Just pré
sente son rapport. Suivant le systeme adopté,
il rnontre toujours l'étranger faisant agir deux
faclions; l'une composée d'hommes séditieux,
ineendiaires, pillards, diffamateurs, athées,
qui voulaient amener le bouleversement de la
république par l'exagération; l'autre , compo
sée de corrompus ,d'agioteurs , de concussion
naires, qui, s'étant laissé séduire par l'appát
des jouissances , voulaient énerver la républi
que et la déshonorer. Il dit que l'une de ces
deux factions avait pris l'initiative, qu'elle avait
essayé de lever l'étendard de la révolte, mais
qu'elle allait étre arrétée , et qu'il venait en
conséquence demander un décret de mort
contre tous ceux ~ en général, qui avaient mé
dité la subversion des pouvoirs, machiné la
corruption de l'esprit public et des moeurs ré
publicaines, entravé l'arrivage des subsistances,
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et contrihué de q uelque maniere au plan ourdi
par l'étranger Saint-Just ajoute ensuite que.
des cet instant , il fallait :&lETTRE A L'ORDRE DI]

.tOUR, LA JUSTJCE, LA PROBlTÉ, ET TOUTJ<:S LFS

VER TUS RÉPUBLIC AINES.

Daos ce rapp0l't, écrit avec une violence
fanatique, tontes les factions étaient égale
ment menaoées : mais il n'y avait de clairement
dévoués auxcoups du tribunal révolntionnaire
que les conspirateurs ultra-révolutionnaires ,
tels que Ronsin , Vinoeut, Hébert , etc, , et les
corrompus Chabot, Bazire, Fabre, Julien , fa
bricateurs du faux décret. Une sinistre réti
cence était gardée envers ceux que Saiut-Just
appelait les indulgerus et les moderes.

Dans la soirée du mérne jour, Robespierre
se rend aux Jacobins avec Couthon, el ils sont
tous les deux couverts d'applaudissements. 00
les entoure , on les félicite du rétablissement
de leursanté , et on promet aRobespierre un
dévouernent sans bornes, Il demande ponr le
lendernain une séance extraordinaire, aíin d'é.
claircir le mysterede la conspiration décou
verte. La séance est résolue. L'empressement
de la commune n'est pas moins grand. Sur la
proposition de Chaumette lui ~ méme , on fait
demander le rapport que Saint - Just iavait
prononcé ala convention , et on envoie a I'irn-
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prirnerie de la république en chercher un
exemplaire pOllr en faire lecture, Tout se so u
met avec docilité a l'autorité triomphante du
comité de salut publico Dans cette nuit du 23
au 24, Fouquier- Tinville fait arréter Hébert,
Vincent, Ronsin, Memoro, Mazuel, l'un des of
ficiers de Ronsin, enfin, le banquier étranger
Kock, agioteur et ultra-révolutionnaire , chez
lequel Hébert, Ronsin et Vincent mangeaient
fréquemment, et formaient tous leurs projets.
De cette maniere, le comité avait deux han
quiers étrangers, pOllr persuader a tout le
monde que les deux factions étaient mues par
la coalition. Le baron de Batz devait servil' a
prouver ce fait contre Chabot, Julien , Fabre,
contre tous les corrompns et les modérés ; Kock
devait servir a prouver la mémechose contre
Vincent, Ronsin, Hébert et les ultra-révolu
tionnaires.

Les dénoncés se laisserent arréter sans ré
sistance , et fnrent envoyés le lendemain au
Luxembourg. Les prisonniers accoururent avec
joie po ur voir arriver ces furieux qui les avaient
tant. effrayés , en les menacant d'un nouveau
septembre. Ronsin montra heaucoup de fer
meté el d'insouciance; le láche Hébert était

défait 'et abáttu , Momoro consterné. Vincent
avait des convulsious. Le hruit de ces arresta-
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tions se répandit aussitót dans Paris , et y pro
duisit une joie universelle. Malheureusement ,
on ajoutait que ce n'était point fini, et qu'on
aIlait frapper les hommes de toutes les faetions.
La méme chose fut répétée dans la séanee ex
traordinaire des jacobins. Apres que chacun
cut rapporté ce qu'il savait de la conspiration,
de ses auteurs , de Ieurs projets, on ajouta que,
du reste, toutes les trames seraient connnes, et
qu'un rapport serait fait sur des hommes au
tres que ceux qui étaient actuellement pour
SUlVIS.

Les bureaux de la guerre, l'armée révolu
tionnaire , les eorcleliers venaient d'étre frappés
dans la pcrsonne de Vincent, Ronsin, Hébert,
Mazuel, Momoro et consorts. On voulait sévir
aussi contre la commune. Il n'était bruitque
de la dignitéde grand-juge réservée aPache ;
mais on le savait incapable de s' engager dans
une conspiration, docile a l'autoritévsupé
rieure , respecté du peuple , et on ne voulut
ras frapper un trop grand eoup en l'adjoignant
aux autres. 00 préféra faire arréter Chaumette,
qui n'était ni plus hardi, ni plus dangereux
que Pache, rnais qui était, par vanité et en-

....,gouement, l'auteur des plus imprudentes dé
terminations de laeommune, et l'un des apó
tres les plus zélés du eulte de la Raison. On

VI. 12
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arréta done le malheureux Chaumette; 00 I'en
vaya au Luxemhourg avec l'évéque Gohel,
auteur de la grand~ scéned'abjuration , et avec
Anacharsis Clootz, déjá exclu des Jacobins et
de la convention pour son origine étrangere ,
sa noblesse , sa fortune, sa répuhlique univer-
selle et son athéisme. ~

Lorsque Chaumette arriva au Luxembourg,
les suspects accoururent au-devant de lui , et
l'accablérent de Tailleries. Le malheureux,
avec un grand penchant a la déclamation ,n'a
vait rien de l'audace de Ronsin, ni de la fureur
de Villcent. Ses cheveux plats, ses regards
tremblants lui donnaient les apparences d'un
míssionnaire; et il avait été véritablement ce
lui du 'nouveau culte. Ceux-ci lui rappelaient
ses)réquisitoires centre les fiUes de joie , centre
Ies aristocrates , -'COntre la famine , .centre las
suspects. Un prisonniee 'luí dit en s'inclinant :
«pihilosophe Anaxagoras; je suis suspect; tu
essaspect , n6US sommes suspects,» Chaumette
s'excusa avec un ton soumiset tremblant, Mais
des cemoment il n'osa plus sortir desa cellule ,
ni se rendre dans la cour des prisonniers.

Le comité, aprésavoir 'fa'Ít~rreteTces mal
heureux , fit rédigerpar le comité de súreté
générale l'acte d'accusation eontre Chabot, Ba
zire , Delaunay , Julien de Toulouse et Fahre,
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Tous cinq furent mis en accusation ,et déférés
au tribunal révolutionnaire. Dans le mérne mo
ment, on apprit qu'une ·émigrée, poursuivie
par un comité révolutionnaire , avait trouvé
asile chez Hérault-Séchelles. Déjá ce député si
connu, qui joignait aune grande fortune, une
grande naissance , une helle figure, un esprit
plein de politesse et de grace, qui était l'ami
de' Danton, de Camille Desmoulins , de Proli ,
el qul'Souvent s'effrayait de se voirdans les
rllllgs de''ces révohrtionnaires terribles; était
devenu suspect , et on avait oublié qu'il était
l'auteur principal de la constitutíon. Le comité
se háta de le faire arréter , d'abord paree qu'il
ne l'aimait pas, ensuite pour prouver qu'il frap
peraitsans aucun ménagement les modérés
sorprís en faute, et q-q;iI ne serait pas plus in
dul.gehti'poul' eux que pour les autres con
pablM> Ainsi ,les oeups da redoutable crltiIité
l!olrihaiem:a la fuis.: Sl," les hoinmes ,det~us

les rangs, detoutes Iesopinions , de tous les
merites.

Le 1 er germinal (20 mars), commenl¡a le pito':'
ces d'une partie des conspirateurs. On réunit
dans la méme accusation Bonsin , Vinceút,
Hébert, Momoro, Mazuel, le banquier Kock,
le jeuneLyormais Leclerc, devenu chef de di
visión dans les bureaux de Bouchotte, les nomo

J 2,
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més Ancar, Ducroquet, comrnissionnaires aux
subsistances , et quelques autres membres de
l'armée révolutionriaire et des bureaux de la
guerreo Pour continuer la supposition de com
plicité entre la faetion ultra-révolutionnaire el
la faction de l'étranger, 00 confondit encere
daos la méme aeeusation Proli , Duhuisson , Pe
reyra ,,Desfieux, qui n'avaient jamais eu aucun
rapport 'avecIesau tres accusés. Chaumette fut
réserxé ,poqr- qgur~r. .plustard avec G-obel et
lesautres auteurs xles scenes du .culte de la
Raison; enfin , .si Clootz, qui aurait dú étre as
socié a ces derniers , fut adjoint aProli , e'est
en sa qua lité d'étranger. Les aceusés étaient au
nombre de dix-oeuf. Roosiu et Clootz étaient les
plus hardis et les plus fermes.-cc Ceci,ditRoo
sin aSeS coaccusés., es t un procéa.polírique; a
quoi hon tous vos pªRiers et vos pI:épa~tifs:de

justification? Vous se~ez condamnés.Tsorsqu'il
fallai t agir, vous avez parlé; sachez mourir, Pour
moi, je jure que VQUS ne me verrez pas bron
cher , táchez d'en faire autant, )) - Les misé

rables Hébert et Memoro se lamentaient , en
disant que la liberté était perdue]. --.-« La li
berté perdue , s'écria Bonsin , paree que quel
ques miserables individus vont périr! La liberté
est immortelle; nos ennemis succomberont
apres nous, et la liberté leur survivra a tous.»
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- Comme ils s'accusaient entre eux, Clootz
les exhorta a ne pasaggraver leurs maux par
des invectives mutuelles , et il leur cita cet
apologue fameux :

Je révais cene nuit que de mal consumé,
Cóte acote d'un glleux OIl m'avait inhumé.

La citation eut son effet, .et ils cesserent de
se reprocher leurs malheurs. Clootz, plein en
core de ses ropinions rphilosophiques jusqu'a
l'échafaud , poursnivit les derniers restes de
déisme qui pouvaient derneurer en eux , et ne
cessa de Ieur précher jusqu'au bout la nature
et la raison , avec un zele ardent et un incon
cevable mépris de la mort. lIs furent amenés
au tribunal, au milieu d'unconcours immense
de spectateurs. On a vu, par le récit de leur
conduite, aquoi se réduisait Ieur conspisation.
Clubistes du dernier rang , intrigants de bu
reaux, coupe-jarrets enrégimentés -dans l'armée
révolutionnaire, ils avaient l'exagération des
inférieurs , des porteurs d'ordres , qui outrent
toujours leur mandato Ainsi, ils avaient voulu
pousser le gouvernement révolutionnaire jus
qu'a en faire une simple commission militaire ,
l'abolition des superstitions jusqu'a lapersé
cution des cultes , les moeurs répnblicaines jus
qu'á la grossiereté, la liberté de langage jnsqu'á
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la bassesse la plus dégoútante , enfin la dé
fianee et lasévérité démocratiques a l'égard
des hommes jusqu'a la diffamation la plus
atroee. De mauvais propos contre la conven
tion et le comité, des projets de gouvernement
en paroles, des motions aux Cordeliers et dans
les seetions, de sales pamphlets, une visite de
Ronsin .dans les prisons, pour y rechercher
s'iln'y avaitpas des.patriotes renfermés, comme
lni,venait t;le l'étre, enfin quelques menaces , et
l'essai d'un mouvementsous le prétexte de la
disette, tels étaient leurs complots. n n'y avait
la que sottises et ordures de mauvais sujets.
Mais une conspiration profondément ourdie
et correspoudant avec l'étranger était fort au
dessus de ces misérahles. e'était une perfide
supposition ducomité, que l'infáme Fouquier
Tineillefut ch~r:gé de d~nlOlltrer jm tribunal,
et .que le tribunal eut ordre d'adopter,

Les mauvais propos que Vincent et Ronsin
s'étaient permis contre Legendre, en dinant
avec lui chezPache, leurs proposítions réité
rées d'organiser le pouvoir exéeutif,.furent al
légués comme attestant Le projet d'anéantir la
représentation nationale et le comité de salut
publico Leurs repas chez le banquier Kock fu
rent donnés comme la preuve de leur corres
pondance avec l'étranger. Acette preuve, on en
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ajouta une autre. Des lettres éerites de París a
Londres, et insérées dans les journaux anglais ,
annoncaient que, d'apres l'agitation qui régnait,
des mouvements étaient présumables. Ces let
tres, dit-on auxaccusés , démontrent que l'é

tranger était dans votre confidence, puisqu'il
prédisait d'avance vos complots. La disette ,
qu'ils avaient reprochéeau gouvernement pour
soulever le peuple, leur fut imputée a eux
seuls; et Fouquier, rendant calomnie pour ca
lomnie , leur soutint qu'ils étaient cause de
cette disette , en faisant piller sur les routes
les charrettes de légnmes et de fruits. Les mu
nitions rassemblées aParís pour l'armée révo
Iutionnaire leur furent reprochées comme des
préparatifs de conspiration. La visite de Ron
sin dans les prisons fut donnée comme preuve
du projet d'armer les suspects , et de lesdé-.
chainer dans Paria. Enfin, les.écritsrépandus
dans les halles; et le voile jeté sur la déelara
tion des droits, furent eonsidérés comme un
commencement d'exécution. Héhert fut cou
vert d'infarnie. A peine lui reprocha..t..on ses
actes politiques et son journal ; on se contenta.
de Iui prouver des vols de chemises et de.mou
choirs.

Mais laissons la ces honteuses discussions
entre ces has accusés et le has accusateur dont
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se servait un gouvernement terrible pour con
sommer les sacrifices qu'il avait ordonnés. Re
tiré dans sa sphere élevée, ce gouvernement
désignait les malheureux qui lui faisaient obs
tacle, et laissait ason procureur-général Fou
quier le soin de satisfaire aux formes avee des
mensonges. Si, dans eette vile tourbe de victi
mes, sacrifiées au besoin de la tranquillité pu
blique , quelques-unes méritentd'étre mises a
part, ce sont.ces malheureux étrangers, Proli,
Anacharsis Clootz, condamnés eomme agents
de la eoalition. Proli , eomme nous avons dit,
connaissant la BeIgique, sa patrie, avait blárné
la violence ignorante des jacobins dans ee pays;
il avait admiré les talents de Dumouriez, et il
en eonvint au tribunal. Sa connaissance des
cours étrangeres l'avait deuxou trois fois rendu
utile aLebrun, et il l'avoua encere. - Tu as
blámé , lui dit-on , le systeme révolutionnaire
en Belgique, tu as admiré Dumouriez, tu as
été l'ami de Lebrun, tu es done l'agent de l'é
tranger.-Il n'y eut pas un autrc fait alIégué.
Quant aClootz, sa république universelle, son
dogme de la raison, ses cent mille livres de
rente, et quelques efforts tentés par lui pour
sauver une émigrée, suffirent pour le convain
ere. A peine le troisiéme jour des débats était-il
commencé , que le jury se déclara suffisamment
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éclairé , et condamna péle-méle ces intrigants,
ces brouillons et ces malheureux étrangers a

']a peine de mort. Un seul fut absous; ce fut
le nommé Laboureau, qui, dans eette affaire,
avait servi d'espion au comité de salut publico
Le 4 germinal (24 mars), a quatre heures de
l'apres-midi , les condamnés furent conduits an
líen du supplice. La foule était aussi grande
qu'aaucune des exécutions précédentes. Ou
louait.des places sur des charrettes, sur des ta
bies disposées-autour de l'échafaud. Ni Ron
sin, ni Clootz ne bronchérent, pour nous ser
"ir de leur terrible expression, Hébert, accablé
de honte, découragé par le mépris , ne pre
nait aucun soin de surmonter sa lácheté ; i]
tombait achaque instant en défaillance, et la
populace , aussi vile quelui, suivait la fatale
charrette , en répétant le eri des petits colpor
teUI18 : -Il est bougrement en colére le Pere Du
chesne.

Ainsi furent sacrifiés ces misérables a l'in
dispensable nécessité d'établir un gouverne
ment ferme et vigoureux: et ici , le besoin
d'ordre el d'obéissance n'était pas un de ces
sophismes a l'aide. desquels les gouvernemellts
immolent leurs victimes, Tonte l'Europe me
nacait la Franee, tous les hrouillons voulaient
s'ernparer de l'autorité, et eompromettaient le
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salut commun par leurs lurtes. Il était indis
pensable que quelques hommes plus énergi
ques s'emparassent de cette autorité disputée ,
l'occupassent a l'exclusion de tous, etpussen t

ainsi s'en servir pour résister al'Europe. Si on
éprouveun regret, c'est de voir employer le
mensonge contre ces misérables, c'est de voir
parmi eux un homme d'un ferme courage,
Bonsin; un fou inoffensif, Clootz; un étran
gel', intrigant peut-étre, mais point conspira
teur et plein de mérite , le malheureux Probo

A peine les hébertistes avaient-ils subi leur
suppliee, qne les indulgents montrérent une
grande joie, et dirent qu'ils n'avaient done pas
tort de dénoncer Hébert , Ronsin, Vincent ,
puisque le comité de salut public et le tribu
nal révolutionnaire venaientde les envoyer a
la mort.-« De quoi done naus.aecuse-t-on ?di
saient-ils, Nous n'avons en d'autre tort que de
reprocher a ces factieux de vouloir houlever
ser la république, détruire la eonvention na
tionale , supplanter le comité de salut publie,
joindre le danger des guerres reJigieuses a ce
luides guerres civiles, et amener une confusion
générale. C'est la justement ce que leur out re
proché Saint-Just et Fouquier-Tinville en les en
voyant aI'échafaud. En quoi pouvons-nolls étre
desconspirateurs.des ennemis de la répuhlique?»
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Rien n'était plus juste que ces réflexious, el
le comité pensaitexactement comme Danton,
Camille Desmoulins , Philipeaux ,Fabre, sur
le danger de cette turhulence anarchique. La
preuve, c'estqueRobespierre, depuisle 31 mai,
n'avait cessé de défendre Danton et Camille,
et d'accuser les anarchistes. Mais , nous l'avons
dit, en frappant ces derniers , le comité s'ex
posait a passer pour modéré, et ji fallait qu'il
dépk>yat d'autrepart la plus grande .rigueur ,
pour ne pas compromettre sa réputationré
volutionnaire. Il fallait, tout en pensant comme
Danton et Camille, qu'il censurát leurs opi
nions, qu'il les immolát dans ses discours , el

parút ne pas les favoriser plus que les héher
tistes eux-mémes, Dans le rapport centre les
deux factions , Saint -Just avait autant accusé
l'une que I'autre , et avait gardéun silence me
nacant a l'égarddes indulgente; Aux Jaoobins,
Collot avait dit que cen'était pas fini, et.qu'on
préparait un rapport contre d'autres individus
que ceux qui étaient arrétés. A ces menaces
s'était jointe I'arrestation d'Hérault-Séchelles,
ami de Danton, et l'un des hommes les plus
estimés de ce ternps-lá. De tels faits n'annon
caient pas l'intention de faiblir, el;néanmoins
on disait encare de toutes parts que le comité
allait revenir sur ses pas, qu'lI allait adoucir le
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systeme révolutionnaire, et sévir centre les
égorgeurs de toute espéce. Ceux qui désiraient
ce retour a une politique plus clémente , les
détenus, leurs familles, tous les citoyens paisi
hles en un mot, poursuivis sous lenom d'indif
férents , se livrerent ades espérances indiscre
tes, et dirent hautement qu'enfin le régime des
lois de sangallait finir. Ce fut bientót l'opinion
générale ;' elle se répandit dans les départe
ments, et surtout dansceluidu Bhóne, 011 de
puis quelques mois s'exercaient de si affrenses
vengeances, et oú Ronsin avait causé un si
grand effroi. On respira un moment a Lvon ,
on osa regarder en Cace les oppresseurs, et on
sembla Ieur prédire que leurs cruautés allaient
avoir un terme. A ces bruits , aces esperances
de la classe moyenne et paisible, les patriotes
s'indignerent. Les jacobins de- Lyon écrivirent
a ceux de' Paris que l'aristocratie relevait la
tete, que hientót ils n'y pourraient plus tenir,
et que si on ne leur donnait des forces et des
encouragements, ils seraient réduits ase don
ner la mort comme le patriote Gaillard , qui
s'était poignardé lors de la premiere arrestation

de Ronsin.
« J'ai vu, -ditRobespierre aux Jacobins, des

« lettres de quelques-uns d'entreles patriotes
u. lyonnais; ils expriment tous le mérne dé-
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« sespoir, et si l'on n'apporte le remede le plus
« prompt a leurs maux, ils ne tronveront de
« soulagement que dans la recette de Caton et
« de Gaillard. La faction perfide, qui, affectant
« un patriotisme extravagant, voulait immoler
« les patriotes, a été exterminéc; mais peu im
« porte a l'étranger, illui en reste une autre. Si
« Hébert eút triomphé , la convention était ren
{( versée , la république tombait dans lechaos,
{( el .Ia tyrannie, ¡éta~~s<ltisfa~te;,mais avec les
l{ modérés i l~ convention..perd son énergie,
({ les erirnes de l'aristocratie restent impunis ,
« et les tyrans triomphent, L'étranger-a done

1" 1" l'{( autant l esperallce avec uue qu avec autre
({ de ces factions, et il doit les soudoyer toutes,
« sans s'attacher a aucune. Que lui importe
{{ qu'Hébert .expire sur l'échafand, s'il lui reste
« des traitres d'une autre espece ,.POUl' venirá
« boutde ses. projetsr.Vous n'avez done :den
(( fait s'il vous reste. une faction, adétruÍJ;e¡,e~
« la convention est résolue ates immoler toutes
« jusqu'á la dcrniere. »

Ainsi le comité avait senti la nécessité de se
laver du reproche de la modération par un
nonveau sacrifice. Robespierre avait défendu
Danton, quand une faction audacieuse venait
ainsi frapper a ses cótés un des patriotes les
plus renommés, Alors la politique , IIn dauger
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commun, tout l'engag.eait a défendre son vieux
collegue ;mais aujourd'hui cette faction har
die n'était plus. En défendant plus long-temps
ce coUegne dépopularisé , il se compromettait
lui-rnéme. D'ailleurs , la conduitede Danton
devait réveiller bien des réflexions dans son
ame jalouse, Que faisait Danton loin du co
mité?Entonréde Philipeaux , de Camille Des
moulins , ilsemblait l'instigateur et te chef de
eette nouvelle oppóSition qui 'flót1Í"Suivait' le
gduvernementd:e censures et de railleries ame
res. Depuis quelque temps, assis vis-a-vis de
cette tribune oú venaient figurer les membres
du comité, Danton avait quelque chose de me
nacant et de méprisant á la fois. Son attitude ,
ses propos répérés de' bouche eh bouche, ses
liaisons , tout'protivait qu'apress'étre 'isolé du
gd!1vetnement~'ill S'eh:"étai t- fah: le censeur , et
qu'il Se t~nait en dehors , conuue'poul' lui faire
obstacle avec sa vaste renommée. Ce n'est ras
tout: quoique dépopularisé, Danton avait néan
moins une réputation d'audace et de génie po
litique extraordinaire. Danton immolé , il ne
restait plus un grand nom hors du comité; et,
dans le comité. il n'y avait plus que des ré
putations seeondaires , Sairit- Just,Couthon,
Collot-d'Herbois. En consentant ace sacrifice ,
Robespierre du mérne coup détrnisait un ri-
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val, rendait an gonvernement sa réputatíon
d'énergie , et augmentait surtout son renom de
vertu en frappant un homme accusé d'avoir
recherché l'argent et les plaisirs, Il était en
outre engagé a ce sacrifice p,ar tous ses colle
glles, encore plus jaloux de Danton qu'il ne l'é
tait lui - méme, Couthonet Collot - d'Herbois
n'ígnoraient pas qu'ils étaient méprisés par ce
célebre tribuno Billaud , froid, has etsangui
naire,trouvait chez lui quelque chose -de grand
et d'écrasant, Saint-Just , dogmatique ,austere
et orgueilleux, était antipathique avec un ré
volutionnaire agissant, généreux et facile, et
il voyait que, Danton mort, il devenait le se
cond personnage de la république. Tous enfin
savaíent que Danton, dans son projet de faire
renouveler le comité, croyait ne devoir con
server que Robespierre. I1s entourerent done
celui-ei.etn'eurent pas de grands efforts a. faire
pour lui arraeher une détermination siagréa
ble a son orgueil. On ne sait quellesexplica
tions arnenerent cette résolution, quel jour
elle fut prise; mais tout-á-coup ils devinrent
tous menacants et mystérieux. Il ne fut plus
question de Ieurs projets. A la convention,aux
Jacobins , ils garderent un silenee ahsolu. Mais
des bruits sinistres se répandirent sourdement.
On dit que Danton, Camille, Philipeaux, La-
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croix, allaient étre immolés a l'autorité de
leurs collegues. Des amis communs de Danton
et de Robespierre, effrayés de ces bruits, et
voyant qu'aprés un tel acte, il n'y avait plus
une seule tete qui dút étre en sécurité , que
Robespierre lui-méme ne devait pas étre tran
quille, voulurent rapprocher Robespierre et
Danton, et les engagerent a s'expliquer. Ro
bespierre , se renfermant dans un silence obs
tiné, refusade 'l'épondre a ces ouvertures, el.
garda une réserve farouche. Cornme on lui par
lait de l'ancienne amitié qu'il avait témoignée
a Danton, il répondit hypoeritement qu'il ne
pouvait rien , ni pour ni contre son collegue ,
que la justice était la ponr défendre I'inno
cenee; que ponr lui, sa vie entiere avait été un
sacrifice continuel de ses affections ala patrie;
et que si son ami étaitcoupable , ille sacrifie
rait a regret, maisilIe sacrifierait comme tous
les autres a la république.

On vit bien que c'en était fait, que cet hy
pocrite rival ne voulait prendre aucun enga
gement envers Danton, et qu'il se réservait la
liberté de le livrer a ses collégues. En effet, le
bruit des prochaines arrestations acquit plus
de consistance, Les amisde Danto'n I'entou
raient, le pressaient de sortir de s,on espece de
sommeil , de secouer sa paresse, et de mon-
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trer enfin ce front révolutionnaire qui ne s'é
tait jamais montré en vain dans l'orage. - Je
le sais, disait Danton , ils veulent m'arréter !...
Mais non, ajoutait-il , ils n'oseron t pas ... 
D'ailleurs , que pouvait-il faire? Fuir était im
possibIe. QueIpays voudrait donner asile ace
révoIutionnaire formidable? Devait-il autoriser
par sa fuite toutes les calomnies de ses enne
mis? Et puis, il aimait son pa)'s.-Emporte-t-on,
s'écriait-il , sa patrie ti la semelle de ses sou
liers ?-D'autre part, demeurant en France , iI
lui restait peu de moyens aernployer. Les COl"

deliers appartenaient aux ultra-réoolutionnai
res, les jacohins aRoLespierre. La convention
était tremblante. Sur quelJe force s'appuyer ? ..
Voilá ce que n'ont pas assez considéré ceux
qni, ayant vu cet homme si puissaut foudroyer
le tróne au 10 aoüt, souIever le peuple centre
les étrangers, n' out pu concevoir qu'il soit
tombé sans résistance, Le génie révolutionnaire
ne consiste point arefaire une popularité pel'
rlue , acréer des forces qui n'existent pas, mais
a diriger hardiment les affections d'un peuple
quand on les possede. La générosité de Dan
ton, son éloignement des affaires, lui avaient
presque aliéné la favenr popuIaire, ou du moins
ne lui en avaient pas laissé assez pour renver
ser l'autorité régnallte. Dans cette conviction

VI. 11
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de son impuissance , il attendait et se répétait :
lis n'oseront paso II était permis, en effet, de
croire que devant un si grana nom, de si grands
services, ses adversaires hésiteraient. Puis il
retombait dans sa paresse et dans ceHe insou
ciance des étres forts qui attendent le danger,
sans se trop agiter pour s'y soustraire,

Le comité gardait toujours le plus grand
silence , et des bruits sinistres continuaient de
se répandre. Six jours s'étaient écoulés depuis
la mert d'Hébert ; c'était le 9 germinal. 'rout-á
COllp les hommes paisibles, qui avaient concu
des esperances indiscretes en voyant succom
ber le partí des forcenés, disent que bientót
on sera délivré des deux saints , Marat et Cha
loor, et que l'on liI. trouvé dans leur vie de quoi
les transformer, aussi vite qu'Hébert, de grands
patriotes en scélérats. Ce bruit , qui tenait a
l'idée d'un mouvement rétrograde, se propage
avec une singuliére rapidité, et on entend ré
péter de tous cótés que les bustes de Marat er
de Chalier vont étre brisés. Le maladroit Le
gendre dénonce ces propos a la convention
et aux Jacobins, eomme pour protester, au
nora de ses amis les modérés , contre un pro
jet parei \.-. «Soyez tranquilles , 5'écrie Collot
llaux Jaeobins , de tels propaS seront démen
« tis. Nous avons fait tomber la foudre sur les
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«hommes infames qui trompaient le peuple ,
«nous leur avons arraché le masque, mais ils
cene sont pas les seulsl.", Nous arracherons tous
«les masques possihles. Que les indulgents ne
«s'imaginent pas que c'est pour eux que nous
«avons combattu, que c'est pour euxque nous
«avons tenu ici des séances gIorieuses. Bien
« tót nous saurons les détromper... )1

Lelendemain ,en effet, JOgerminal(31 mars),
le comité de salut public appelle dans son sein
le comité de süreté générale, et, pour donner
plus d'autorité a ses mesures, le comité de
législation Iui-méme. Des que tous les mem
bres sont réunis , Saint-Just prend la parola ,
et, dans un de ces rapports vioIents et perfides
qu'il savait si bien rédiger, il dénonce Dan
ton, Desmoulins , Philipeaux , Lacroix , et pro.
pose leur arrestation, Les membres des deux
autres comités, consternés mais tremblants ,
n'osent pas résister, et eroient éloigner le dan
ger de leur persoone en donnant leur adhé
sion. Le plus grand silence est eommandé ,
et , dans la nuit du 10 au 11 germiual, Dan..
ton, Lacroix , Philipeaux, Camille Desmoulins,
sont arrétés a l'improviste , el eonduits au
Luxemhourg.

Des ·le matin , le bruit en était répandu dans
Paris , et y avait cansé une espece de stupeul'.

,1.
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Les membres de la convention se réunissent, et
ga'rdent un silence melé d'effroi. Le comité, qui
toujours se faisait attendre, et avait déjá route
l'insolence du pouvoir , n'était point encore
arrivé. Legendre , qui n'était pas assez impor
tant pour avoir été arrété avec ses amis, s'em
presse de prendre la parole: (( Citoyens, dit-il,
« quatre membres de eette assemblée sont ar
« rétés de eette nuit; je sais que Danton en
« est un, j'ignore le nom des autres; mais ,
« quels qu'ils soient , je demande qu'ils puis
( sent étre entendus a la barre. Citoyens, je
ff le déclare, je crois Danton aussi pUl' q Uf'

( moi-méme , et je ne crois ras que per
« sonne ait rien ame reprocher; je n'attaque
« rai aucun memhre des comités de salut pu
« blio et de súreté générale, mais j'ai le droit
(f de craindre que des haines particulieres et
«( des passions individuelles n'arrachent a la
(( liberté des hommes qui lui ont rendu les plus
« grands et plus útiles services. L'homme qui,
« en septembre 92, sauva la France par son
( énergie, mérite d'étre entendu, et doit avoir
( la faculté de s'expliquer lorsqu'on l'accuse
( d'avoir trahi la patrie. »

Procurer aDanton la faculté de parler a la
converition était le meilleur moyen de le sau
ver, el de démasquer ses adversaires. Beancoup
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de membres, en effet, opinaient pOllr qu'il íút

entendu ; mais, dans ce moment, Robespierre ,
devancant le comité, arrive au milieu de la dis
cussion, monte a la tribune, et, avec un ton
col ere et menacant , parle en ces termes: « Au
« trouble depuis long-temps inconnu qui regne
« dans cette assernblée , á l'agitation qu'a pro
« duite le préopinant, on voit bien qu'il est
« question iei q;un grand intérét , qn'il s'agit de
« savoir si qu~lques hommes l'emporteront au
« jourd'hui sur la patrie. Mais eomment pOllvez
« vous oublier vos principes, jusqu'á vouloir
« accorder aujonnl'hui a certains individus ce
« que vous avez naguere refusé aChabot, De
« launay et Fabre-d'Églantine? Pourquoi cette
« différence en faveur de quelques hommes?
« Que m'importent a moi les éloges qu'on se
« donne a soi et ases amis ? .. Une trop grande
« expérience nous a appris a nous défier de
« ees éloges. 11 ne s'agit plus de savoir si un
« homme a commis tel 011 tel acte patriotique,
« mais quelle a été toute sa carriere.

« Legendre parait ignorer le nom de ceux qui
« sont arrétés, Toute la convention les connait.
« Son ami Lacroixest du nombre des détenus ;

« pourquoiLegendre feint-il de l'ignorer?'Parce
« qu'il sait bien qu'on ne peut, sans impu
« deur, défendre Lacroix. 11 a parlé de Danton ,
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(e paree qu'il croit qu'á ce nom sans doute est
(1 attaché un privilége... Non, nous ne voulons
l( pas de priviléges; nous ne voulons point
« d'idoles L. »

A ces derniers mots , des applaudissements
éclatent, et les láches, tremblant en ce moment
devant une idole, applaudissent néanmoins au
renversement de celle qui n' est plus acraindre.
Robespierre continue : el En quoi Danton est-il
« supérieur aLafayette ,a Dum~uriez, a Bris
« sot , aFabre , a Chabot, a Hébert? Que ne dit
« on de lui qu'on ne puisse dire d'eux? Cepen
fl dant les avez-vous ménagés? On vous parle
(1 du despotisme des comités, comme si la
11 confiance que le peuple vous a donnée, et
« que vous avez transmise a ces comités, n' é
« tait pas un sur garant de leur patriotisme.
« On affecte des craintes; mais, je le dis , qui
« conque tremble en ce moment est coupable ,
(1 cal' jamais l'innocence ne redoute la surveil
11 lance publique. »

Ici,nouveaux applaudissements deces mémes
láches qui tremblent, et veulent prouver qu'ils
n'ont pas peur. (1 Et moi aussi, ajoute Robes
'1 pierre , on a voulu m'inspirer des terreurs.
« On a voulu me faire croire qu'en approchant
'( de Danton, le danger pouvait arriver jusqu'á
.( moi. On m'a écrit. Les amis de Danton rn'ont
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ce fait parvenir des lettres , m'ont obsédé de
ce leurs discours; ils out cru que le souvenir
(l d'une vieille liaison, qu'uue foi ancienne
t( dans de fausses vertus, me détermineraient
« a ralentir mon zele et ma passion pour la
« liberté. Eh bien! je déclare que si les dangers
« de Danton devaient devenir les miens , cette
l( considération ne rn'arréterait pas un instant,
« C'est ici qu'il nous faut a tous quelque cou
fI, rage et quelque grandeur d'ftme. Les ames
« vulgaires ou les hommes coupables craignent
« toujours de voir tomber leurs semhlables ,
« paree que, n'ayant plus devant eux une bar
« riere de eoupables, ils restent exposés au
« jour de la vérité ; mais s'il existe des ames
« vulgaires , il en est d'héroiques dans cette
« assemblée , et elles sauront braver toutes les
« fausses terreurs. D'ailleurs le nombre des
« coupables n'est pas grand; le crime n'a
« lrouvé que peu de partisans parmi nous , et
l( en frappant quelques tetes la patrie será dé
« livrée. )1

Robespierre avait acquis de l'assurance , de
l'habileté pour dire ce qu'il voulait, et jamáis
il n'avait su étre aussi habile et aussi perfide.
Parler du sacrifice qu'il faisait en abandonnant
Danton, s'en faire un mérite , entrer en partage
du dangel' s'il y en avait, et rassurer les láches
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en parlant du petit nombre des coupables, était
le comble de l'hypocrisie et de l'adresse. Aussi ,
tous ses collégues décident al'unanimité , que
les quatre députés arrétés dans la nuit ne se
ront pas entendus par la convention. Dan s ce
moment, Saint-Just arrive, et lit son rapport.
C'est lui qu'on déchainait centre les victimes,
paree qu'á la subtilité nécessaire pour faire
mentir les faits et leur donner une signification
qu'ils n'avaient pas, il joignait une violence et
une vigueur de style rares. Jamais il n'avait été
ni plus horrihlemeut éloquent, ni plus faux,
cal', quelque grande que fút sa haine, elle ne
pouvait lui persuader tout ce qu'il avancait.
Apres avoir longuement calornnié Philipeaux,
Camille Desmoulins, Hérault-Séchelles , et ac
cusé Lacroix , il arrive enfin a Danton, et ima
gine les faits les plus faux, ou dénature d'une
maniere atroce les faits connus. Selon Iui, Dan
ton, avide, paresseux, menteur, et mémc láche,
s'est vendu a Mirabeau , puis aux Lamcth, et a
rédigé avec Brissot la pétition qui amena la fu
sillade du Champ-de-Mars , non pas ponr abolir
la royauté, mais ponr fai re fnsiller les meil
leurs citoyens : puis il est allé impunément se
délasser , et dévorer a Arcis-sur-Aube le fruit
de ses perfidies. Il s'est caché au ]o aoút , et
n'a reparu que ponr se faire ministre; alors
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íl s'est lié au partí d'Orléans, et a fa it nommer
Orléans et Fabre a la députation. Ligué avec
Dumouríez, n'ayant pauI" les girondills qu'une
haine affectée, et sachant toujours s'entendre
avec eux , il était entierement opposé au 31
mai , et avait voulu faire arréter Henriot. Lors
que Durnouriez , d'Orléans , les gir(;mdílls, ont
été punis, il a traité avec le partí qui voulait
rétablir Louis XVII. Prenant de l'argent de
tonte main , de d'Orléans , des Bourbons, de
l'étranger, dinant avec les banquiers et les
aristocrates , melé dans toutes les intrigues,
prodigue d'espérances envers tous les partis ,
vrai Catilina enfin, cupide, débauché, pares
seux , corrupteur des moeurs publiques, il est
alié s'ensevelir une derniere fois a Arcis-sur
Aube, pour jouir de ses rapines. 11 en est enfin
revenu, et s'est entendu récemment avec tous
les ennernis de l'état, avec Hébert et consorts,
par le líen commun de l'étranger, pourattaquer
le comité et les hommes que la convention
avait investis de sa confiance.

A la suite de ce rapport iníque, la convention
décréta d'accusation Dahton, Camille Desmou
lins, Philipeaux , Hérault-Séchelles et Lacroix.

Ces infortunés avaient été conduits auLuxem
bourg. Lacroix disait a Danton : Nous arréter !
BOUS !... Je ne rn'en serais jamais douté !- Tu
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ne t'eu serais jamais douté? reprit Danton; je
le savais moi, on m'en avait averti. - Tu le
savais , s'écria Lacroix, el tu n'as pas agí! voilá
l'effet de ta paresse accoutumée; elle nous a
perdus, - Je ne croyais pas, répondit Danton ,
qu'ils osassent jamais exécuter leur projet.

Tous les prisonniers étaient accourus en foule
au guichet, pour voir ce célebre Danton, et cet
intéressant Camille, qui avait fait reluire un
peu d'espérance dans les cachots. Danton était,
selon son usage, calme, fier et assez jovial;
Camille, étonné el triste; Philipeaux, érnu el
élevé par le danger. Hérault-Séchelles , qui les
avait devancés au Luxembourg de quelques
jours, acconrut au-devant de ses amis, et les
embrassa gaiment. -« Quand les hommes, dit
Danton, font des sottises, il faut savoir en
rire. »- Puis apercevant Thomas Payne, il Iui
dit : « Ce que tu as fait ponr le bonheur et la
liberté de ton pays, j'ai en vain essayé de le
faire pour le míen; j'ai été moins heureux,
mais non pas plps coupable... Ou m'envoie a
l'échafaud, eh bien! mes amis, il faut y aller
gaiment .... »

Le lendemain 12, l'acte d'accusation fut en
voyé au Luxembourg, el les accusés furent
transférés a la Conciergerie, pour aller de la
au tribunal révolutionuaire. Camille devint
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furieux en lisant cet acte plein de mensonges
odieux. Bientót il se calma et dit avec affliction:
« Je vais aI'échafaud ponr avoir versé quelques
larmes sur le sort de tant de malheureux. Mon
seul regret, en mourant , est de n'avoir pu les
servir. ))- Tous les détenus, quel que fút leur
rang et leur opinion , Iui portaient l'intérét le
plus vif, et faisaient pour lui des voeux ar
dents. Philipeaux dit quelques mots de sa
femme, et resta calme et serein. Hérault-Sé
chelles conserva eette graee d'esprit et de ma
nieres qui le distinguait mérne entre les hommes
de son rang; iI embrassa son fidele domes
tique, qui l'avait suivi au Luxembourg, et qui
ne pouvait le suivre a la Conciergerie; il le
consola et lui rendit le courage. On transféra ,
en mérne temps, Fabre, Chabot, Bazire, De
launay , qu'on voulait jl1ger conjointement
avee Danton, pour souiller son preces par une
apparence de eomplicité avee des faussaires.
Fahre était malade et presque mourant. Cha
bot, qui du fond de sa prison n'avait cessé
d'écrire a Bobespierre , de l'implorer , de lui
prodiguer les plusbasses flatteries sans parvenir
a le toucher , voyait sa mort assurée , et la
honte non moins certaine pour lui que l'écha
faud: iI voulut alors s'empoisonner. Il avala
011 sublimé corrosif; mais la douleur lui ayant
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arraché des cris, il avoua sa tentative , accepta
des soins , et fut transporté aussi malade que
Fahre a la Conciergerie. Un sentiment un peu
plus noble parut l'animer au milieu de ses
tourments, ce fut un vif regret d'avoir com
promis son ami Bazire , qui n'avait pris aucune
part au crime. - « Bazire, s'écriait -jl, mon

pauvre Bazire , qu'as-tu fait? »

A la Conciergerie, les accusés inspirerent la
rnéme curiosité qu'au Luxembourg. I1s occu
paient le cachot des girondins. Danton parla
avec la méme énergie. (( C'est a pareil jour ,
dit-il , que j'ai fait instituer le tribunal révo
lutionnaire. J'en demande pardon a Dieu et
aux hommes. lVIon but était de prévenir un
nouveausepternbre et non de déchainer un
fléau sur l'humanité. » - Puis revenant ason
mépris ponr ses collegues qui l'assassinaient :
« Ces feeres Caín , dit-il , n'entendent rien au
gouvernement. Je laisse tout dans un désordre
épouvantable... »-11 employa alors , pour ca
ractériser l'impuissance du paralytique Cou
thon et d u láche Robespierre, des expressions
obscenes , mais originales, qui annoncaient
encore une singuliere gaité d'esprit. Un seul
instant il montra un léger regret d'avoir pris
part a la révolution :-ctll vaudrait mieux, dit
u, étre un pauvre pécheur que de gouverner
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les hommes. )) Ce fut le seul mot de ce genre
qu'il pronon<{a.

Lacroix parut étonné en voyant dans les ca
chots le nombre et le malheurenx état des
prisonniers. « Quoi! lui dit-ou , des charrettes
chargées de victimes ne vous avaieut pas ap
pris ce qui se passait dans Paris l » L'étonne
ment de Lacroix était sincere, et c'est une le
<{on pour les hommes qui, poursuivant un but
politique ,ne se figurent pas assez les souf
frauces individuelles des vietimes, et semblent
ne pas y croire paree qu'ils ne les voient paso

Le Iendernain J 3 germinal, les aceusés furent
conduits au tribunal au nombre de quinze. On

avait réuni ensemble les cinq chefs modérés,
Danton, Hérault - Séchelles, Camille, Phili
peaux, Laeroix; les quatre accusés de faux ,
Chabot, Bazire, Delaunay, Fabre-d'Églantine;
les deux heaux-Ireres de Chabot, Junius et
Emmanuel Frey; le fournisseur d'Espagnae, le
malheureux Westermann, accusé d'a voir par
tagé la corruption et les complots de Danton;
enfin deux étrangers, amis des accusés , l'Es
pagnol Gusman, et le Danois Diederichs. Le
but du comité, en faisant cet amalgame, était
de coufondre les modérés avec les corrompus
et avec les étrangers, ponr prouver toujours
fIlie la modération provenait a la fois du dé-
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faut de vertu républicaine et de la sér'uction
de 1'01' de I'étranger. La foule accourue pOOl'
voir les accusés était immense. Un reste de
l'intérét qu'avait inspiré Danton s'était réveillé
en sa présence, Fouquier-Tinville, les juges et
les jurés, tous révolutionnaires subalternes
tirés du néant par sa main puissante, étaient
embarrassés en sa présence : son assurance, sa
fierté leur imposaient , et il semblait plutót
l'accusateur que l'accusé. Le président Her
man et Fouquier-Tinville, au lieu de tirer les
jurés au sort, eomme le voulait la loi, firent
un ehoix, et prirent ce qu'ils appelaient les so
lides. Ou interrogea ensuite les accusés. Quand
on adressa aDanton les questions d'usage sur
son age et son dornicile , il répondit fierement
qu'il avait trente-quatre ans , et que bientót
son nom serait au Panthéon , et lui daos le
néant, Camille répondit qu'il avait trente-trois
ans , l'age du sans-calotte Jésus-Christ lorsqu 'il
mourut. Bazire en avait vingt-neuf. Hérault
Séchelles, Philipeaux en avaient rrente-quatre.
Ainsi les talents, le courage, le patriotisme ,
la jeunesse, tout se trouvait encore réuni dans
ce nouvel holocauste, eomme dans celui des
girondins.

Danton, Camille, Hérault-Séchelles et les
autres , se plaignirent de voir leur cause con-
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fondue avec celle de plusieurs faussaires. Ce
pendant on passa outre. On examina d'abord
l'accusation dirigée contre Chabot, Bazire ,
Delaunay et Fabre - d'Églantine. Chabot per
sista dans son systerne , et soutint qu'il n'avait
pris part a la conspiration des agioteurs que
pour la dévoiler. Il ne persuada personne, car
ji était étrange qu'en y entrant, il n'eút pas
secretement prévenu quelque membre des co
mités; qu'il l'eüt dévoilée si tard , et qu'il eüt
gardé les fonds dans ses mains, Delaunay fut
convaincu; Fabre, malgré son adroite défense,
consistant adire qu'en surchargeant de ratures
la copie dn décret , il avait eru ne raturer
qu'un projet, fut convaincu par Cambon, dont
la déposition franche et désintéressée était ac
cablante. Il prouva, en effet, él Fabre que les
projets de décrets n'étaient jamais signés, que
la copie qu'il avait raturée l'était par tous les
membres de la commission des cinq, et que
par conséquent il n'avait pucroire ne raturer
qu'un simple projet. Bazire , dont la cornplicité
eonsistait dans la non-révélation , fut a peine
écouté dans sa défense, et fut assimilé aux autres
par le tribunal. On passa ensuite ad'Espagnac,
que l'on accusait d'avoir corrompu Julien de
Toulouse, pour faire appuyer ses marchés, et
d'avoir pris part a l'intrigue de la eompagnie
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des lndes. Ici, des lettres prouvaient les faits ,
et tout l'esprit de d'Espaguac ne put rien con
tre cette preuve. On interrogea ensuite Hérault
Séchelles. Bazire était déclaré coupable comme
ami de Chabot; Hérault le fut pour avoir été
ami de Bazire, pour avoir en quelque connais
sanee par luí de l'intrigue des agioteurs, pOllr
avoir favorisé une émigrée, pour avoir été
ami des rnodérés , et pour avoir filit supposer,
par sa douceur , sa grace, sa fortune et ses re
grets mal déguisés, qu'il était modéré lui-mérne.
Apres Hérault vint le tour de Danton. Un si
lence profond régna dans l'assemblée quand il
se leva pour prendre la parole. - (( Danton,
lui dit le président , la convention vous accuse
d'avoir conspiré avec Mirabeau, avec Dumou
riez, avec d'Orléans, avec les girondins, avec
l'étranger, et avec la faction qui veut rétablir
Louis X VII. » - ( Ma voix, répondit Danton
avec son organe puissant , 'ma voix qui tant de
fois s'est fait entendre pour la cause du peuple ,
n'aura pas de peine a repousser la calomnie.
Que les láches qui m'accusent paraissent , et je
les couvrirai d'ígnominie .... Que les comités se
rendent ici , je ne répondrai que devanteux ;
il me les faut pour accnsateurs et pour té
moins .... Qu'ils paraissent... Au reste, peu m'im
porte, vous et votre jugement.... Je vous l'ai
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dit : le néant sera hientót mon asile. La vie
m'est a charge, qu'on me I'arrache.... Il me
tarde d'en étre délivré. » - En achevant ces pa
roles, Danton était indigné, son cceur était
soulevé d'avoir a répondre a de pareils hom
mes. Sa demande de faire comparaitre les co
mités, et sa volonté prononcée de ne répondre
que devant eux, avait intimidé le tribunal, et
causé une grande agitation. Une telle confron
tation, en effet, eüt été cruelle pour eux ;'ils
auraientété couverts de confusion / et la con
damnation fut peut-étre devenue impossihle,
- 11 Danton, dit le président, l'audace est le
propre da crime ; le ealme est eelui de l'inno
cence. » - A ee mot, Danton s'éerie : II L'au
dace individuelle est réprimable sans doute;
mais cette audaee nationale dont j'ai tant de
fois donné l'exernple , dont j'ai tant de fois
serví la liberté ~ est la .plus méritoire de toutes
les vertus. -Cette audace iest-Ia mienne; c'est
celle dont jefais ici usage pour la république
contre les láches qui m'accusent. Lorsque je
me voissi bassement ealomnié, puis -je me
centenir ? Ce n'est pas d'un révolutionnaire
comme moi qu'il faut attendre une, défense
froide.•.. les hommes de ma trempe son! iaap
préciables dans les révolutions... c'est sur leur
front qu'est empreint le génie de la liberté. »

VI. l!.
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- En disant ces mots, Danton agitait sa téte

et bravait le tribunal. Ses traits si redoutés
produisaient une impression profonde. Le peu-,
ple , que la force touche, laissait échapper un
murmure approbateur. - « Moi, continuait
Danton, moi accusé d'avoir conspiré avec

Mirabeau , avec Dumouriez , avec d'Orléans ,
d'avoir rampé aux pieds de vils despotes ~ c'est
moi que ron somme (le répondre a la [ustice
inéoitable, inflexible" !...Et toi.láche Saint-Just,
tu répondras a la postérité de ton accusation
contre le meilleur soutien de la liberté.... En
parcourant cette liste d'horreurs, ajouta Dan
ton en montrant l'acte d'accusation , je sens
tout mon étre frémir.» - Le président Iui re
commande de nouveau d'étre calme, et lui cite
l'exemple de Marat, qui répondit avec respect
au tribunal. - Danton reprend et dit que, puis
qu'on le veut, il va raconter sa vie. Alors il rap
pelle la peine qu'il eut a parvenir aux fonc
tions municipales, les efforts que firent les
constituants pour l'en empécher , la résistance
qu'il opposa aux projets de Mirabeau, et sur
tout ce qu'il fit dans cette journée fameuse
00., entourantla voiture royale d'un peuple im
mense, il empécha le voyage a Saint-Cloud.

.. Expressions de l'acte d'accnsation.



CONVENTJON l\'ATIONALE (1794). 21 r

Puis il rapporte sa conduite lorsqu'il amena le'
peuple an Champ-de-Mars , poul' signer une
pétition contre la royauté, et le motif de cette
pétition fameuse; l'audace avec laquelle il pro 
posa le premier le renversement c1u treme en
92.; le courage avee lequel il proclama I'insur
rection le 9 aoút au soir; la Iermeté qu'il dé
ploya pendant les douze heures de I'insurrec
tion. Suffoqué ici d'indignation, en songeant
au reproche qu'on lui fait de s'étre caché au
moment du 10 aoút : C( Oú sont, s'écrie-t-il , les
hommes qui eurent besoin de presserDanton
ponr l'engager a se montrer dans eette jour
née? Gil sont les étres privilégiés dont il a ern
prunté l'énergie? Qu'on les fasse paraitre mes
accusateursl.i. j'ai toute la plénitude de ma tete
lorsque je les demande ... je dévoilerai les trois
plats coquins qui ont entouré etperduRobes
pierre... qu'ils se produisent ici, et' je les plon
gerai dans le néant, dont ils n'auraient jamáis
dú sortir•.. » - Le présidentveut-interrompre
de nouveau Danton , et ~lgite sa sorrnétre. Dan'·
ton en eouvre le bruit avec sa voix .terrible:
-- « Est-ce que vous ne m'enrendez Fas? lui
dit leprésident.- La voix d'un .hdmme, tiPo

prendDanton, qui défendsoiíhOffne.l1t'iet'sa
vie , doit vainere le bruit de ta 'S6l'1JlllMt'e::») ,.........
Cependant il était fatigué d"ina;gtí:mbn~sa

]4.
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voix était altérée; alors le président I'engage
avec égard aprendre quelque repos. pour re
commencer sa défense avec plus de calme et
de tranquillité, . -

Danton se tait. Onpasse aCarnille, dont on
lit le Fieu» Cordelier, et qui se révolte en vain
centre l'interprétation donnée a ses écrits. On
s'occupe ensuite de Lacroix dont 00 rappelle
amerement la conduite en Belgique, et qui, a
l'exemple de Danton, demande la comparution
de plusieurs membres de la convention, et in-
siste formellement pour l'obtenir. ,

Cette premiére séance causa une sensation
générale. La foule qui entourait le Palais de
Justice , et s'étendait jusque sur les ponts , pa
l'ut singuliérement émue. Les juges étaient épou
vantés ; Vadier, Vouland, Amar, lesmembres
Jeslp.lus- méchants ducomité de suretégéné
rale , avaient assisté aux débats ,cachés dans
l'imprimeeie attenanr ala salle du tribunal, el
communiquant avec ceHe salle par une perite
Iucarne, De la ils avaien t vu avec effroi l'audace
de.Danton .et les dispositions du publie, Ils
cemmeneaient adouter que .la condamoation
fut possihle, t Hermann er-Fouquiee-e'étaieat
rendu5,¡Unmediatiement apres l'audience , au
comité: del ealut public, et luiavaient fait part
de la demande des accusés qui voulaíent faire
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paraitre plusieurs membres de la convention.
Le comité commencait a hésiter ; Robespierre
s'était retiréchezlui; Billaudet Saint-Just étaient
seuls présents. Ils défendentá Fouquier de ré
pondre, lui enjoignent de prolonger les dé
bats, d'arriver ala fin des trois jours sans s'étre
expliqué, et de faire déclarer alors par les ju
rés qu'ils sont suffisamment instruits,

Pendant que ces choses Se passaient au tri
bunal , au comité, et dans París, l'émotion n' é
tait pas moindre dans les prisons , oúl'on por
tait un vif intérét aux accusés , et OU l'on ne
voyait plus d'espérance pour personne, si de
tels révolutionuaires étaient irnmolés. Il y avait
au Luxembourg le malheureux Dillou , ami de
Desmoulins et défendu par Iui ; iI avait appris
par Chaumette, qui, ex posé au méme danger,
faisait cause commune avec les modérés,ce
qui s'était passé au tribunal. Chaumette le te
nait de sa femme. Dillon, dont la tete était
vive, et qui, en vieux militaire , cherchait quel
quefois dans le viu des distractions a ses pei
nes, parla incousidérérnent a un nommé La
flotte , enfermé dans la méme prison ; il lui dit
qu'il était temps que les bons républicains le
vassent la tete centre de vils oppresseurs, que
le peuple avait parn se réveiller , que Danton
dernandaiL arépondre devant les comités, que
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sa condamnation était loin d'étre assurée, que
la femme de Camille Desmoulins, en répan
dant des assignats, pourrait soulever le peu
pIe, et que si lui parvenait a s'échapper, il réu
nirait assez d'hommes résolus pour sauver les
républicains prés d'étre sacrifiés par le tribu
nal. Ce n'étaient la que de vains propos pro
noncés dans l'ivresse et la douleur, Cependant
il parait qu'il fut question aussi de faire pas
ser mille écus et une lettre ala femme de Ca
milIe. Le láche Laílotte , croyant obtenir la vie
et la liberté en dénoncant un complot, courut
faire au concierge du Luxembourg une décla
ration , dans laquelle íl supposa une conspira
tion prés d'éclater au dedans et au dehors des
prisons, pour enlever les accusés , et assassi
ner les. membres des deux comités. 00 yerra
hientót quel usage on fit de eette fatale dépo
sition.

Le lendemain l'affluence était la mérne au
tribunal. Danton et ses collegues, aussi fermes
et aussi opiniátres , demandent encoré la com
parution de plusieurs mernbres de la con ven
tion et des deux comités. Fouquíer,pressé de
répondre, dít qu'il ne s'oppose pas a ce qu'on
appeUe les témoins nécessaires. Mais il ne suí

fit pas, ajoutent les accusés, qn'il n'y mette
aucun obstacle, il faut de plus qu'illes appelle



CONVENTrON N A TlONA LE (1 7~4). 215

lui-mérne. A cela Fouquier replique qu'il ap
pellera tous ceux qu'on désignera, excepté les
membres de la conventiou , paree que c'est a
l'assemblée qu'il appartient de décider si ses
membres peuvent étre eités. Les accusés se ré

crient de nouveau qu'on leurrefuse les moyens
de se défendre. Le tumulte est a son comble.
Le président interroge encore quelques accu
sés , Westerrnann , les deux Frey, Gusman , et
se háte de lever la séance,

Fouquier éerivit sur-le-champ une lettre au
comité pour luí faire part de ce qui s'était
passé , et pour obtenir un moyen de répondre
aux demandes des accusés, La situation était

difficile , et tout le monde commencait a hési
ter. Robespierre affectait de ne pas donner son
avis. Saint- Just seul, plus opiniátre et plus
hardi, pensait qu'on ne devait pas reculer,
qn'il fallait fermer la bouche aux accusés, et
les envoyer a la mort. Dans ce moment, il ve
naít de recevoir la déposition du prisonnier
Laflotte, adressée a la police par le guichetier
du Luxembourg. Saint -Just y voit le germe
d'une conspiration tramée par les accusés, et
le prétexte d'un décret qui terminera la lutte
du tribunal avec eux. Le lendernain matin, en
effet , i] se présente a la convention, lui dit
qu'un grand danger menace la patrie, mais que
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c'est le dernier, et qu'en le bravant ave e cou
rage elle l'aura bientótsurmonté, « Les accu
( sés , dit-il , présents au .tribunal révolution
(naire', sont en pleine révoltc; ils' menacent le
( tribunal; ils poussent l'insolence jusqu'a je
~( ter au nez des jllges des boules de míe de
« pain; ils excitent le peuple, et peuvent méme

.« l'égarer. Ce n'est d'ailleurs pas tout; ils ont
« préparé une conspiration dans les prisons; la
« femme de Camille a ·rel5u de l'argent pom
« provoquer une insurrection; le géoéral Dil
« loo doit sortir du Luxembourg, se mettre a
« la tete de quelques conspirateurs, égorger
« les deux comités, el élargir les coupables. )
A ce récit hypocrite el fanx, les complaisants
"se récrient que c'est horrible, et la eonvention
vote a l'unanimité le décret proposé par Saint
Just. En vertu de ce décret , le tribunal doit
continuer, saos désemparer, le proces de Dan
ton et de ses complices ; et il est autorisé a
mettre hors des débats les accusés qui man
queraient de respeet a la justice , ou qui vou
draient provoquer du trouble. Une copie du
décret est expédiée sur-le-champ, Vouland el

Vadier viennent l'apporterau tribunal, oú la
troisieme séance était commencée, el oú l'au
dace redoublée des accusés jetait Fouquier
dans le plus grand embarras.
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Le troisieme jour.en effet, les accusés avaien t
résolu de renouveler leurs sommations, Tous a
la fois se lévent, et pressent Fouquier de faire
cornparaitre les témoins qu'ils ont demandés.
lis exigent plus eneore; ils veulent que la con
vention nomme une eommission pour recevoir
les dénoneiations qu'ils ont .a faire, eontre le
projet de dietature qui se manifeste chez les
comités. Fouquier, embarrassé , .ne sait plus
quelle réponse leur faire. Dans le momen t ,HU

huissier vient l'appeler. Il passe dans la salle
voisine , et trouve Amar el Vouland, qui, tout
essoufflés encere, lui disent: (( Non s tenons les
scélérats, voilá de quoi vous tirer d'embarras: l>

et ils lui remettent le déeret que Saint-Just
venait de faire rendre, Fouquier s'en saisit avec
joie , rentre a l'audience , demande la parole,
et lit le déeret affreux.-Dantoil, indigné,se leve
alors: Je prends, dit-il, l'auditoire a térnoin
que nous n'avons pas insulté le tribunal. 
C'est vrai ! clisent plusienrs voix dans la salle.
Le public entier est étonné , indigné mérne du
déni de justice commis envers les accusés, L'é

motion est générale; le tribunal est intimidé.
Un jour, ajoute Danton, la vérité sera con

nue... Je vois de grands malheurs fondre sur
la France... Voila la dictature; elle se montre
11 découvert et sans voile ... - Camille , en en-
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tendant parler du Luxembourg , de Dillon, de
sa femme, s'écrie avec désespoir: Les scélérats!
non contents de m'égorger, moi , ils veulent
égorger ma femme! - Danton apercoit dans
le fond de la salle et dans le corridor , Amar
et Vouland, qui se cachaient pour juger de
l'effet du décret, Illes montre du poing: Voyez,
s'écrie-t-il , ces láches assassins; ils nous pour
suivent , ils ne nous quitteront pas jusqu'a la
mort! - Vadier et Vouland, effrayés, dispa
raissent. Le tribunal, pour toute réponse, leve
la séance.

Le leñdemain était le quatrieme jour, et le
jury avait la faculté de clóturer les débats , en
se déclarant suffisamment instruit, En consé
quence, sans donner aux accusés le temps de
sedéfendre, lejurydemande la clóture des dé
bats. Camille entre en fureur , déc1are aux jll
rés qu'ils sont des assassins , et prend le peuple
a témoin de cette iniquité, On I'entraine alors
avecses eompagnons d'infortunehors de la salle.
Il résiste ,et on l'emporte de force. Pendant ce
temps, Vadier, Vouland parlent vivement aux
jurés, qui , du reste, n'avaient pas besoin d'étre
excités. Le président Hermann et Fouquier les
suivent dans leur salle. Hermann a l'audace de
leur dire qu'on a intercepté une lettre écrite
a l'étranger, qui prouve la complicité de Dan-



CONVJ.:NTION NATIONALE (1,79['), ~ 10

ton avec la coalition, Trois ou quatre jurés
seulement osent appuyer les accusés, mais la
majorité l'emporte. Le président du jury, le
nommé Trinchara, rentre plein d'une joie fé
roce, el prononee de l'air d'un furieux la con
damnation inique.

On ne voulut pas s'exposer a une nouvelle
explosion des condamnés, en les faisant remon
ter de la prison a la salle du tribunal pour en
tendre leur sentence; un greffier descendit la
leur lire. lIs le renvoyerent sans vouloir le lais
ser achever, et en s'éeriant qu'on pouvait les
eonduire a la mort. Une fois la condamnation
prononeée, Danton, qui avait été soulevé d'in
dignation, redevint calme et fut rendu a tout
son mépris pOllr ses adversaires. Camille, bien
tót apaisé, versa quelques larmes sur son épouse;
er, grace ason heureuse ímprévoyance, n'ima
gina pas qu'elle füt menacée de la mort , ee qui
aurait rendu ses derniers moments insuppor
tahles. Hérault futgai comme á l'ordinaire. Tous
les accusés furent fermes, et Westermann se
montra digne de sa bravoure si célebre.

Ils furent exécutés le 16 germinal ( 5 avril ).
La troupe infame, payée pour outrager les víc
times, suivait les eharrettes. Camille, a cette
vue , éprouvant un mouvement d'indignation ,
voulut parler a la multitude , et il vomit contre
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le láche el hypocrite Robespierre les plus véhé
mentes imprécations.· Les misérables envoyés
pour l'outrager lui répondirent par des injures.
Daos son action violente, il avait déchiré sa
chemise et avait les épaules nuesv.Danton , pro.,
menant sur cette troupe un regard calme. et
plein de mépris , dit él Camille : Reste donc
tranquille, et laisse la cette vile canaille. - Ar
rivé au pied de l'échafaud, Danton allait em
hrasser Hérault-Séchelles, qui lui tendait les
bras : l'exécuteur s'y apposant, il lui adressa,
avec un sourire, ces expressions terri bies: « Tu
peux done étre plus cruel que la mort! Va, tu
n'ernpécheras pas que dans un moment nos
tetes s'emhrassent dans le fondo du pauier.)}

Telle fut la fin de ce Danton qui avait jeté
un si granel éclat dans la révolution , ct qui
Iui avait été si utile. Audacieux , ·ardent, avide

. d'émotions et de plaisirs, il s'était précipité
dans la carriere des troubles , et 11 dut briller
surtout les jours de terreur. Prompt et posi
tif, n'étant étonné ni par la diHicurté ni par Ja
nouveauté d'une situation extraordinaire, il
savait juger les moyens uécessaires , et n'avait
peur ni scrupule d'aucun, Il pensa qu'il deve
nait urgent de.terrniner les luttes de la monar
chie et de la révolution, et il fit le 10 aoür. En
présence des Prussiens , il pensa qu'il fallait
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contenir la France et l'engager dans le systeme
de la révolution , il ordonna , dit-on , les jonr
nées horribles de septembre, et, tout en les
ordonnant,il sauva une fóule de victimes. Au
commencement de la grande année 1793, la
convention était étonnée a la vue de l'Europe
armée; il pronont;a, en les comprenant dans
toute leur profondeur, ces paroles remarqua
bles : « Une nation en révolution est plus pres
de conquérir ses voisins que d' en étre con
quise.» Il jugea que vingt-cinq miUions d'hom
mes qu'on oserait mouvoir n'auraient rien a
craindre de quelques centaines de milIe hom
mes arrnés par les trónes, Il proposa de soulever
le peuple , de faire payel' les riches; il imagina
enfin toutes les mesures révolutionnaires qni
ontIaissé un si terrible souvenir, mais qui ont
sauvéla France.. Cet homme , si puissant da us
l'action , retombait pendant l'interva:lle des
dangers dans l'indolence et les plaisirs qu'il
avait toujoursaimés; Il recherchait méme les
jouissances les plus innocentes , celles que pro
curentles champs, une épouse adorée et des
amis. Alors il oubliait les vaincus, ne 'pouvait
plus les hall', savait rnéme leur rendre justice ,
les plaindre et les défendre. Mais pendant ces
intervalles de repos , nécessaires a son ame ar
dente ,ses rivaux gagnaient peu apeu, par leur
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persévérance, la renommée et l'ínfluence qu'il
avait acquises en un seul jour de ,péril. Les fa
natiques luí reprochaient son amollissement
et sa bonté, et oubliaient qu'en fait de cruau
tés politiques il les avait égalés tous dan s les
journées de septembre. Tandis qu'il se confiait
en sa renommée, tandis qu'il différait par pa
resse, et qu'il roulait dans sa tete de nobles
projets, pour ramener les lois douces, pour
borner le regne de la violence aux jours de
danger, pour séparer les exterrninateurs irré
vocablement engagés dans le sang, des hornmes
qui n'avaient cédé qu'aux circonstances, pour
organiser enfin la France et la réconcilier avec
l'Europe , il fut surpris par ses collegues aux
quels i] avait abandonné le gouvernement.
Ceux-ci, en frappant un coup sur les ultra
révolutionnaires , devaient , pour ~e point pa
raitre rétrograder, frapper un coup sur les
rnodérés. La politique demandait des victimes;
l'envie les choisit , et immola l'homme le plus
célebre et le plus redouté du temps. Danton
succomba avec sil renommée et ses services,
devant le gouvernement formidable qu'il avait
contribué a organiser; mais du moins, par
son audace, il rendit un moment sa chute
douteuse.

Danton avait un esprit inculte, mais grancl ,
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profond, et surtout simple et solide. Il ne savait
s'en servir que pour ses besoins, et jamáis pour
brilIer; aussi parlait-il peu, el dédaignait d' é
crire, Suivant un contemporain , il n'avait au
cune prétention , pas me me celle de deviner
ce qu'il ignorait, prétention si commune aux
hommes de sa trempe. 11 écoutait Fabre-d'É
glantine, et faisait parler sans cesse son jeu ne
et intéressant ami, Camille Desmoulins, dont
l'esprit faisait ses délices, et q u'il eut la douleur
d'entrainer dans sa chute. Il mourut avee sa force
ordinaire, el la eommuniqua a son jeune ami,
Comrne Mirabeau , il expira fier de lui-méme ,
et croyant ses fautes el sa vie assez couvertes
par ses grands serviees et ses derniers projets.

Les chefs des deux partís venaient d'étre
irnmolés. On leur adjoignit hientót les restes
de ces partis , et on mela et jugea ensemble
les hommes les plus opposés , pour accréditer
davantage I'opinion qu'ils étaient eomplices
d'un rnéme complot. Chaumette et Gobel com
parurent a coté d' Arthur Dillon el de Simon.
Les Grammont pére et fils, les Lapallu et au
tres membres de l'armée révolutionnaire, fi
gllrerent a coté du général Beysser ; en fin la
femme d'Hébert ,ancienne religieuse, eompa
rut a coté de la jellne épouse de Camille Des
moulins , agée a peine de vingt - trois ans ,
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éclatante de beauté, de 'graee et de jeunesse,
Chaumette , qu'on a vu si soumis et si docile,
fut accusé d'avoir conspiré a la commune
centre le gouvernement, d'avoir affamé le peu
pie, et cherché a le soulever par sesréquisi

.toires extravagants. Gobel fut regardé-comme
cómplice de Clootz et de Chaumette, Arthur
Dillon avait voulu , dit-on, ouvrir les prisons de
Paris, puiségorger la convention et le tribunal
pour sanver vses amis. Les membres de I'ar
rnée révolutionnaire furent condamnés comme
agents de Ronsin. Le généralBeysser, qui avait
si puissamment contribué a sauver -Nantes , a
coté de Canclaux , et qui était suspeet de fé
déralisme , fut considéré comrne complice des
ultra-révolutionnaires, On saitquelrapproche
ment il 'POllV'áit exister entre l'état- major de
Nantes. et ceini de Saumur. La fernme Hébert
Iutcondamnée. comme eompliee de son mari.
Assise sur le méme hane que la femme de Ca
mille ,elle lui disait : '« Vous étes heureuse ,
vous; aucune eharge ne s'eleve contre vous.
Vous serez sallvée.)) En effet , tout ce qu'on
pouvaitreprocher acette jeune femme, c'était
d'avoiraimé son époux avec passion', d'avoir
sans .cesse erré avec sesenfants autour de la
prisonpour voir leur pere et le leur montrer.
Néanmoins, toutesdeux furent condamnées, et
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les épouses d'Hébert et de Camille périrent
comme coupables d'une me me conjuration.
L'infortunée Desmoulins mourut avec un cou
rage digne de son mari et de sa vertu.Depuis
Charlotte Corday et madame Roland, aucune
victirne n'avait inspiré un intérét plus tendre
et des regrets plus douloureux.

íIiIi 000 __
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CHAPITRE IV.

.....-

Résultats des dernieres exécutions contre les partis enne
mÍs du gOllvernement. - Décret contre les ex-nobles.
- Les ministéres sont abolís et remplaces par des como
missions, - Efforts du comité de salut pubJic pum
concentrer tous les pouvoirs dans sa main. - Abolj tion
des sociétés populaires, excepté celle des jacohins. 

Distribution du pouvoir et deTudministration entre
les mernbres du comité. - La convcntion , d'aprés le
rapport de Robespierre, déclare , au nom du peuple
francais, la reconnaissance de l'Etre suprémeet de I'im
mortalité de I'áme.

LE gouvernement venait d'irnmoler deux par
tis a la fois. Le premier, celui des ultra-révo
lutionnaires, était véritablement redoutable ,
OH pouvait le devenir; le second, celui zles
nouveaux modérés, ne l'était paso Sa destruc
tian n'était done pas nécessaire , mais pouvait

15.
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étre utile , pour écarter toute apparence de mo
dération. Le comité le frappa san s conviction ,
par hypoerisie et par envíe. Ce dernier eoup
était difficile a porter; on vit tout le comité
hésiter, et Robespierre rentrer dans sa de
meure, eomme aux jours de danger. Mais
Saint-Just , soutenu par son courage et sa haine
jalouse , resta fermeau poste, rauima Hermann
ct Fouquier , effraya la convention , lui arra
cha le déeret de mort , et fit consommer le
s~,ifice. Le dernier effort que doit faire une
autorité pour devenir absolue est toujours le
plus difficile; il Iui faut toute sa force pour
vaincre la deruiere résistance; mais eette ré

sistance vaineue, tout cede. tout se prosterne,
elle n'a plus qu'á régner sans obstacle. C'est
alors qu'elle se déploiev qu'elledéborde , etse
perd. Tandis que toutes les houches sont fer
mées , que la soumission est sur tous les vi
sages ~ la haine se renferme dans les coeurs , et
l'aete d'aceusation des vainqneurs se prépare
au milieu de leur triomphe.

Le comité de salut publie, apres avoir heu
reusement immolé les deux classes d'hommes
si différentes ~ qui avaient voulu contrarier ou
seulement eritiquer son pouvoir, était devenu
irresistible. L'hiver avait fini, La campagne de
J 79tJ (germinal an II) allait s'ouvrir avcc le
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printernps. Des armées formidables devaient se
déployer sur toutes les frontiéres , et faire sentir
au dehors la terrible puissanoe si cruellernent
sentie au dedans. Quiconque avait paru résister,
ou porter quelque intérét aceux qui venaient
de mourir, devait se háter de faire sa soumis
sion. Legendre, qui avait fait un effort lejour
oú Danton, Lacroix et Camille Desmoulins fu
rent arrétés , et qui avait taché de remuer la
convention en leur faveur , Legendre crut de
voir se háter de réparer son irnprudence , et
de se laver de son amitié pour les dernieres
victimes. On luí avait écrit plusieurs lettres
anonyrnes.dans lesquelles .on l'engageai l afra P:
per les tyrans, qui, disait-on, venaient de levcr
le masque. Legendre se.rendit aux Jacobins le
2 J. germinal (10 avril.}, dénonca les lettres
anonymes qu'il recevait, et se plaignit d'étre
pris pour un. Séide qu'on pouvait armer du
poignard. « Eh bien! dit - il, puisqu'on m'y
« force, je le déclare au peuple, qui m'a ton
« jours cntendu parler avec bonne íoi , je re
«. garde maintenant eomme démontré que la
« conspiration dont les chefs ont cessé d'étre
« existait réellement , et quej'étais le jouet des
(( traitresvJ'en al trouvéIa prclIvc dans diffé
« rentes piéces déposées au comité de salut
'« public , surtout dans la. conduite criminelle
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« des accusés devant la justiee nationale , et
« dans les machinations de leurs cómplices qui
« veulent armer un homme probe du poignard
I( homicide. J'étais, avant la découverte du com
« plot, l'intime ami de Danton; j'aurais ré

« pondu de ses principes et de sa conduite sur
«( ma tete; mais aujourd'hui je suis convaincu
« de son erime; je suis persuadé qu'il voulait
« plonger le peuple dans une erreur profonde.
« Peut-étre y serais-je tombé moi-méme , si je
« n'avais été éelairé a temps. Je déelare aux
« écrivailleurs anonymes qui voudraient me
« porter a poignarder Robespierre , el me
« rendre l'instrument de leurs machinations,
« que je suis né dans le sein du peuple, que
« je me fais une gloire d'y rester, et que je
« mourrai plutót que d'abandonner ses droits.
« Ils ne m'écriront pas une lettre que je ne
I( la porte au comité de salut public.»

La soumission de Legendre devint bientót
générale. De toutes les parties de la France,
arriverent une foule d'adresses oú l'on félici

tait la eonvention et le comité de salut public
de leur énergie. Le nombre de ces adresses
est incalculable. Dans tous les styles, avec les
formes les plus burlesques , ehacun s'ernpres
sait d'adhérer aux acles du gouvernement, et
d'en reconnaitre la justice. Rhodez envoya
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l'adresse suivante: ( Dignes représentants d'un
( peuple libre, e'est done en vaiu qne les en
( fants des Titans ont levé leur tete altiére , la
« foudre les a 'tous renversés L. Quoi, citoyens !
( pour de viles richesses vendre sa liberté 1...
« La constitution que vous nous avez donuée
« a ébranlé tous les tremes, épouvanté tous les
« rois. La liberté avancant a pas de géant, le
« despotisme écrasé, la superstition anéantie,
« la république reprenant son unité, les cons
( pirateurs dévoilés et punís, des mandataires
( infidéles, des fonctionnaires publics láches
(( et perfides tombant sous la hache de la loi ,
« les fers des esclaves du Nouveau-Monde hri
« sés : voila vos trophées l... S'il existe encere
« des intrigants, qu'ils tremhlent ! que la mort
({ des conjurés atteste votre triomphe L.. Pour
(( vous, représentants , vivez henreux des sages
j( lois que vous avez faites pour le bonheur de
« tous les peuples , et recevez le tribut de notre
(( amour *!»

Ce n'était point par horreur pOllr les moyens
sanguinaires que le comité avait frappé les
ultra - révolutionnaires, mais pour raffermir
l'autorité, et poul' écarter les résistances qui
arrétaient son action, Aussi le vit- on depuis

" Séance du 26 gemninal ; numero 208 dn MOl/ílea" c1,.
l'~1J 11(avríl 1794).
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tendre constamment aím double but: se ren
dre toujours plus formidable, et concentrer de
plus en plus le pouvoir dans ses mains. Collot,
qui était devenu l'orateur du gouvernement
aux Jacobins, exprima de la maniere la plus
énergique la politique du comité. Dans un dis
cours violent, oú iI tracait a toutes les auto
rités la route nouvelle qu'elles devaient suivre ,
et le zele qu'elles devaient déployer dans leurs
fonctions, iI dit : « Les tyrans ont perdu leurs
« forces; leurs armées tremblent en présence
« des nótres ; déja quelques despotes cherchent
« 11 se retirer de la coalition. Dans cet état, il
« ne leur reste qu'un espoir, ce sont les cons
« pirations intérieures. Il ne faut done pas cesser
« d'avoir I'oeil ouvert sur les traitres.Comme nos
(r fréres , vainqueurs sur les frontieres , ayons
« tousnos armes en joue , et faisons feu tous
« a la fois, Pendant que les ennemis extérieurs
« tomberont sous les coups de nos soldats, que
« les ennemis intérieurs tombent sous les coups
« du peuple. Notre cause, défendue par la
« justice et l'énergie, sera triomphante. La na
« ture fait tout eette année pour les répu
« blicains; elle leur promet une abondance
« double. Les feuilles qui poussent annoncent
« la chute des tyrans. Je vous le répete , ci
« loyens, veillons, au dedans , tandis que nos
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« guerriers combattent au dehors; que les
« fonctiormaires chargés de la surveillance pu
(( blique redoublent de soins et de zele , qu'ils
{( se pénetrent bien de cette idée , qu'il n'y a
« peut-étre pas une rue, pas un carrefour oii
f( il ne se trouve un traitre qui médite un der
(( nier complot. Que ce traitre trouve la mort
(( et la mort la plus prompte [ Si les adminis
(( trateurs, si les fonctionnaires publics veulent
( trouver une place dans l'histoire, voici le
(( moment favorable pour y songer. Le tribu
(( nal révolutionnaire s'y est assuré déja nne
(( place marquée. Que toutes les administrations
(( sachent imiter son zele et son inexorable
« énergie; que les comités révolutionnaires
(( surtout redoublent de vigilance et d'activité ,
(( et qu'ils sachent se soustraire aux sollicitations
( dont on les assiége, et qui les portent aune
(( indulgence funeste. a la liberté. »

Saint-Just fit ala convention un rapport for
midable sur la police générale de la républi
que ", II Y répéta l'histoire fabuleuse de toutes
les conspirations, il Ies montra comme le sou
levement de tous les vices contre le régime
austere de la république; il dit que le gou
vernement, loin de se ralentir , devait frapper

• 26 germinal an II (15 avril).
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sans cesse, jusqu'a ce qu'il eüt immolé tous
[es étres dont la eorruption était un obstacle a
l'établissement de la vertu. Il fit l'éloge aeeou
turné de la sévérité, et ehereha, eomme on le
faisait alors, par des figures de toute espece ,
a prouver que l'origine des grandes institutions
devait étre terrible. « Que serait devenue, dit
« il, une république indulgente ? .. Nous avons
« opposé le glaive au glaive, et la république
« est fondée. Elle est sortie du sein des orages:
« eette origine lui est eommune avee le monde
« sorti du ehaos, et avee l'homme qui plcure en
« naissant. » En couséqucnce de ces maximes ,
Saint-Just proposa une mesure géllérale centre
les ex-nobles. C'était la premiere de ce geure
qu'on eút rendue. Danton, I'année préeédente,
avait, dans un moment de fougue, fait mettre
tous les aristocrates hors la loi. Ce décret étant
inexécutable par son étendue , on en rendit un
autre , qui condamnait tous les suspects a la
détention provisoire. Mais aucune loi directo
centre les ex -nobles n'avait encore été portée.
Saint-Just les montra comme des eunemis ir
réconciliahles de la révolution : (( Quoi que vous
« fassiez, dit-il , vous ne pourrez jamais con
« tenter les ennemis du peuple, a moins que
« vous ne rétablissiez la tyrannie. n faut done
« qu'ils aillent ehereher ailleurs l'esclavage et
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f( les rois. lis ne peuvent faire el e paix avec
« vous; vous ne parlez point la méme langue,
« vous ne vous entendrez jamais. Chassez-Ies
« done! L'univers n'est point inhospitalier , et
« le salut public est parmi nous la supréme loi. J)

Saint-Just propasa un décret qui hannissait tous
les ex-nobles, tous les étrangers, de Paris, des
plaees fortes , des ports maritirnes , et qui met
tait hors la loi ceux qui n'auraient pas ob,éi au
décret dans l'intervalle de dix jours, D'autres
dispositions de ce projet faisaient un devoir a
toutes les autorités de redoubler d'activité et
de ze!e. La convention applaudit a la proposi
tion, eomme elle faisait toujours , et la vota
par acclamation. Collot-d'Herbois , le rappor
teur du décret aux Jacohins , ajouta ses figures
acelles de Saint-Just. « Il faut, dit-il, faire éprou
« ver au corps politique la sueur immonde de
(( l'aristocratie; plus il anra transpiré, mieux
« il se portera. »)

On vient de voir ce que fit le comité ponr
manifester l'énergie de sa politique; voici ce
qu'il ajouta ponr la concentration toujours plus
grande du pouvoir. D'abord il pronom,;a le lí
cenciement de l'armée révolutionnaire. Cette
armée, imaginée par Danton, avait.d'abord été
utile pour faire exécuter les volontés de la
convention, lorsqu'il existait encore des restes
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de fédéralisme; mais étant devenue le centre
de ralliementde tous les perturbateurs et de
tous les aventuriers,ayant servi de point d'ap
pui aux derniers démagogues, il était néces
saire de la disperser. Le gouvernemeot, d'ail
leurs, étant aveuglément obéi , n'avait plus
besoin de ces satellites pour faire exécuter ses
ordres. En conséquence elle fut Iicenciée par
décret, Le comité proposa ensuite l'abolition
des différents ministeres. Des ministres étaient

des puissaoces qui avaient encare trop d'impor
tance , a coté des membres du comité de salut
public. Ou ils laissaient tout faire au comité,
et alors ils étaient inutiles; ou bien ils voulaient
agir, et alors ils étaient des concurrents im
portuns. L'exemple de Bouchotte, qui, dirigé
par Vincent, avaitsuscité tant d'embarras au
comité, était un exemple assez instructif. En
conséquence les ministeres furent abolis. A leur
place, on institua les donze commissions sui
vantes:

l. Commission des administrations civiles,
police et tribunaux;

2. Commission de l'instruction publique;
3. Commission de l'agriculture et des arts;
4. Commission du commerce et des appro

visionnements ;
5. Commission des travaux publics ;
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6. Commission des secours publics;
7, Cornmission des transports, postes et mes

sagerles;
8. Commission des finances ;
9. Cornmissiou de l'organisation et du mou

vement des armées de terre;
10. Commission de la marine et des colonies ;
11. Commission des armes, poudres et ex

ploitations des mines;
I 'J.. Commission des relations extérieures.
Ces cornmissions, dépendantes du comité

de salut public, n'étaient autre chose que les
douze bureaux entre lesquels on avait partagé
le matériel de l'administration. Herrnann , qui
présidait le tribunal révolutiounaire , pendant
le preces de Danton, fut récompensé de son
zele par la qualité de chef de l'une de ces com~

missions. On lui donna la plus importante,
celle des administrations civiles, police et tribu
naux,

D'autres mesures furent prises pour augmen
ter encore la centralisation du pouvoir. D'apres
l'institution des comités révolutionnaires , il de
vait y en avoir un par chaque commune ou
section de commune. Les communes rurales
étant tres-nombreuses et pellO populeuses,lc
Hombre de comités était trop grand, et leurs
fonctions presque nulles. Leur eomposition
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d'ailleurs présentait un granel inconvénient.
Les paysaps étant fort révolutionnaires pour la

-.
plupart, mais illettrés, les fonctions municipales
étaient en général échues aux propriétaires re
tirés dans leurs terres, et fort peu disposés a
exercer leur pouvoir dans le sens du gouver
nement; de eette maniere, la surveillance des
campagnes, et surtout des cháteaux, se faisait
fort mal. Pour remédier a ce facheux état des
choses, on supprima les comités révolution
naires des communes, et on ne maintint que
ceux de district. Par ce moyen, la police en se
concentrant devint plus active, et passa dans
les mains des bourgeois des districts, presque
tous fort jacobins, et fort jaloux de I'ancienne
noblesse.

Les jacobins étaient la société principale , et
la seule avouée par le gouvernenient. Elle en

-avait constamment .suivi les principes et les in
téréts , et s'était comme lui prononcée égale
ment contre les hébertistes et les dantonistes.
Le comité de salut public aurait voulu qu'eIle
absorhát presque toutes les autres dans son
sein, et qu'elle concentrát en elle-mérne toute
la puissance de I'opinion, comme iI avait con
centré en .lui toute la puissance du gouverne
ment. Ce voeu flattait singulierement l'ambi
tíon des jacobins , et ils firent les plus grands
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efforts pour l'accomplir. Depuisque les assem
blées de sections avaient été réduites a deux
par semaine, afin que le peuple pút y assis
ter et y faire triompher les motions révolu
tionnaires , les sections s'étaient forrnées en
sociétés populaires. Le nombre de ces sociétés
était tres - grand a Paris ; il Y en avait jusqu'a
deux et trois par section. Nous avons rapporté
déjá les plaintes dont elles étaient devenues
l'objet. On disait que les aristocrates , c'est - a
dire les commis, les clercs deprocureurs, mé
contents de la réquisition , les anciens serví
teurs de la nohlesse, tous ceux enfin qui avaient
quelque motif de résister au systeme révolu
tionnaire , se réunissaient dans ces sociétés , et
y montraient l'opposition qu'ils n'osaient ma
nifester aux Jacohins ou dans lessections. Le
graod nombre de ces sociétés seeondaires en
empéchait la surveillance , et on émettait la
quelquefoisdes opinions qui n'auraientpas
osé se produire ailléurs.Tréja on -avait proposé
de les abolir. Les jacobins n'avaient pas le"
droit de s'en occuper; et le gouvernement ne
l'aurait pas pu saos paraitre gener la liberté de
s'assemhler el de délibérer en commun, liberté
si préconisée acette époque, et réputée devoir
étre sans limites. Sur la propositionde Collot,
les jacobins déciderent qu'ils ne necevraient
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plus de députations de la part des sociétés
formées a París depuis le 10 aoút , et que la
correspondance ne leur serait plus continuée.

Quant a celles qui avaient été formées aParis
avant le 10 aoút , et qui jouissaient de la cor
respondance, il fut décidé qu'on ferait un rap
port sur chacune d'elles, pour ,examiner si
elles devaient conserver cet avantage. Cette
mesure concernait particulierement les corde
liers, déja frappés dans leurs chefs, Ronsin,
Vincent, Hébert, et regardés depuis cornme
suspects. Ainsi, toutes les sociétés sectionnaires
étaient flétries par cette déclaration , et les cor
deliers allaient subir un rapport.

L'effet qu'on espérait de cette mesure ne fut
pas long -temps a se faire attendre. Toutes les
sociétés sectionnaires , intimidées ou averties ,
vinrent l'une apres l'autre a. la convention el

aux Jacobins, déclarer leur dissolution volon
taire. Toutes félicitaient également la couven
tion et les jacobins, et déclaraient que, réunies
dans I'intérét public, elles se séparaient volon
tairement , puisqu'on avait jugé que Ieurs ré
unions nuisaient a la cause qu'elles voulaient
servir. Des cet instant , il ne resta plus aParis
que la société-mere des jacobins, et, dans les
provinces, que les sociétés affiliées. A la vérité,
celle des cordeliers subsistait encore acoté de
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sa rivale, Créée jadis par Danton , ingrate en
vers son fondateur, et toute dévouée depuis
a. Hébert, Ronsin el Vincent, elle avait inquiété
un moment le gouvernement, et rivalisé avec
les jacobins. 11 s'y réunissait encore les débris
des bureaux de Vincent et de l'armée révolu
tionnaire, On ne pouvait pas la dissoudre ; on
fit le rapport qui la concernait, 11 fut reconnu
que depuis quelque temps elle ne correspon
dait que tres-rarement et tres-mégligemment
avec les jacobins, et que par conséquent ilétait
ponr ainsi dire inutile de lui conserver la cor
respondance. On proposa, a eette occasion ,
d'examiner s'il fallait a Paris plus d'une société
populaire. On osa me me dire qu'il faudrait
établir un seul centre d'opinion , et le placer
aux Jacobins. La société passa aI'ordre du jour
sur toutes ces propositions, et ne decida mérne
pas si la correspondance serait accordée aux
cordeliers. Mais ce club jadis célebre avait ter
miné son existence : entiérement abandonné,
il ne eomptai t plus pour rien , et les jacobins
resterent , ave~ le cortége de leurs sociétés affi
liées, seuls maitres et régulateurs de l'opinion,

Apres avoir centralisé , si on peut le dire ,
l'opinion, on songea aen régulariser l'expres
sion, a la rcndre moins bruyante et moins in
cornrnode pou~ le gOllvernement. La censure

VI. 16
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continuelle et la dénonciation des fonction
naires publícs, magístrats, députés , géJléraux,
administrateurs , avait faít jusqu'alors la prin
cipale occupatíon des jacobins. Cette fureur de
poursuivre et d'attaquer sans cesse les agents
de l'autorité avaít eu ses inconvénients, mais
aussi ses avantages tant qu'on avait pu douter
de leur zele et de Ieurs opinions. Mais au
jourd'hui que le comité s'était vigoureusement
emparé du pouvoir, qu'il surveillait ses agents
avec un grand soin , et les choisissait dans le
sens le plus révolutíonnaíre, il ne pouvait plus
Iong-temps permettre aux jacobins de se Iisrer
a leurs soupc;ons accoutumés, et d'inquiéter
des fonctionnaires pour la plupart bien sur
veíllés et bien choisis. C'eút été méme un dan
gel' ponr l'état. C'est al'oeeasion des généraux
Charbonnier et Dagobert, ealomníés tous les
deux, tandis que l'un remportait des avantages
sur les Autrichiens, et qne l'autre expirait.dans
la Cerdagne, ehargé d'ans et de bIessures, que
Collot-d'Herbois se plaignit aux jacobins de
eette maniere indiscrete de poursuivre les gé
néraux et les fonctionnaires de toute espece.
Suivant l'usage de tout rejeter sur les morts , iI
imputa eette furenr de dénonciation aux restes
de la faetion Hébert , et engagea les jacobins
a ne plus tolérer ees dénonciations publiques,
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qui faisaient perdre, disait-il , un temps pré
eieux a la société , et qui déconsidéraient les
agents choisis par le gouvernement. En con
séquence, il proposa et fit instituer dans le
sein de la société un comité chargé de rece
voir les dénonciations , et de les transmettre
secretement au comité de salut public. De cette
maniere, les dénonciations devenaient moins
incornmodes et moins hruyantes , et au désor
dre démagogique commencait a succéder la
régularifé des formes administratives.

Ainsi done, se prononcer d'une maniere
toujours plus énergique contre lesennemis de
la ré.volution, centraliser l'administration, la
police et l'opinion, furent les premiers soins
du comité, et les premiers fruits de la victoire
remportée sur les partís. San s doute, l'ambi
tion comrnencait maintenanta avoir part ases
déterminations, beaucoup plus' que daos le'

premier moment de son existence., mais pas
aotant que le ferait supposer la grande masse
de' pouvoir qu'il s'était acquise. Institué au
commencement de la campagne de 1793,' et
aumilieu de périls urgents, il avait recu son
existence de la nécessité seule. Une fois étá
bli, il avait pris successivement-une plusgrande
part de pouvoir, suivant: qué l'exigeaitle ser
vicede I'état., el' il-était airrsiarrivéá la dicta-

lO.
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ture mérne. Sa posítion au milieu de cette dis
solution universeIle de toutes les autorités
était telle.qu'il ne pouvait pas réorganiser sans
gagner du pouvoir, et faire bien sans y mettre
de l'ambition. Ses dernieres mesures lui étaient
profitables sans doute, mais elles étaient en
elles- mémes prudentes et utiles. La plupart
méme lui avaient été suggérées, car, dansune
société qui se réorganise, tout vient s'offrir el
se soumettre a l'autorité créatrice. Mais il tou
chait au moment oú l'ambition allait régner
seule, et oú l'intérét de sa propre puissance
allait remplacer celui de l'état. Tel est l'homme;
il ne pellt pas rester désintéressé long-temps,
et il s'ajoute hientót lui - méme au hut qu'il
poursuit.

Il restait au comité de salut public un der
nier soin áprendre , celui qui préoccupe tou
jours les instituteurs d'une société nouveIJe,
c'est la religion. Déja il s'était occupé des idées

morales en mettant la probité , la [ustice , el

toutes les »ertus, ti: l'ordre dujour; il Iui restait
a s'occuper des idées religieuses.

Remarquons ici chez ces sectaires le singu
lier progres de leurs systemes. Quand il fallut
détruire les gil'Ondins, ils virent en eux des
modérés, des républicains faibles, parlerent
d'énergie patriotique et de salut public , el les
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immolérent aces idées, Quand il se forma deux
nouveaux partis, l'un hrutal , extravagant,
voulant tout renverser, tout profaner; l'autre
indulgent, facile, ami des moeurs douces et
des plaisirs, ils passerent des idées d'énergie pa
triotique a celles d'ordre et de vertu; ils ne vi
rent plus qu'une fatal e modération énervant les
forces de la révolution; ils virent tous les vices
soulevés a la fois contre la sévérité du régime
républicaid; ils virent d'une part l'anarchie
rejetant toute idée d'ordre , la mollesse et la
eorruption rejetant toute idée de moeurs , le
délire de l'esprit rejetant toute idée de Dieu;
alors ils crurent voir la république attaquée,
eornrne la vertu , par toutes les mauvaises pas
sions a la fois. Le mot de vertu fut partout;
ils mirent la justice, laprobité, Ji l'ordre du
jour. Il leur restait a proclamer Dieu, l'im
mortalité de l'áme , toutes les croyances mo
rales; il leur restait a faire une profession de
foi solennelle, adéclarer en un mot la religion
de l'état. Ils résolurent done de rendre un dé
cret a ce sujeto De eette maniere, ils oppo
saient aux anarchistes l'ordre, aux athées Dieu,
aux corrompus les moeurs, Leur systeme de la
vertu était completo Ils mettaient surtout un
grand prix alaver la république des reproches
d'impiété dont elle était poursuivie dans toutc
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l'Europe; ils voulaient dire ce qu'on dit tou
jours aux prétres qui vous aceusent d'étre im
pies paree qu'on ne croit pas a leurs dogmes :
NOUS CROYONS EN D1EU.

Ils avaient encore d'autres motifs de pren
dre une grande mesure a l'égard du culte. On
avait abolí les cérérnouies de la raison; il fal
lait des fétes pour les jours de décade; et il
importait, en songeant aux besoíns moraux et
relígieux du peuple, de songer aussi ases be
soins d'imagination, et de lui donner des su
jets de réunions publiques. D'ailleurs, le mo
ment était des plus favorables: la répuhlique ,
victorieuse ala fin de la campagne précédente,
comrnencait a l'étre encere au début de celle
ci. Au lieu du dénúment de moyens daos le
quel elle se trouvait l'année derniere , elle était,
par les soins de son gouvernement, pourvue
des plus puissantes ressources militaires. De la
crainte d'étre eonquise, elle passait a l'espoir
de conquérir; au lieu d'insurrections effrayao
tes, la soumission régnait partout. .Enfin si, a
cause des assignats et du maximum , il Yavaít
encore de la gene dans la distribution inté
ríeure des produits, la nature semblait s'étre

.plu a combler la France de tous les bíens, en
luí aecordant les plus belles récoltes. De toutes
les provínces on annoncait que la moisson se-
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rait double , et mure un mois avant l'époque
accoutumée. C'était done le moment de pros
terner eette république sauvée, vietorieuse et
comblée de tous les dons, aux pieds de l'Éternel.
L'oeeasion était grande et touchante pour eeux
de ees hommes qui eroyaient; elle était op
portune pour eeux qui n'obéissaient qu'a des
idées politiques.

Remarquons une ehose bien singuliere. Des
seetaires pour lesquels il n'existait plus au
cune convention humaine qui fút respeetable,
qui, gráce a leur mépris extraordinaire pour
tons les autres peuples , et a l'estime dont ils
étaient remplis ponr eux-mémes , ne redou
taient aneune opinion , et ne eraignaient pas
de blesser celle du monde; qui , en fait de gou
vernement, avaient tont réduit a l'absoln né

cessaire, qui n'avaient admis d'antre antorité
que celle de quelques eitoyens temporairement
élus , qui avaient rejeté toute hiérarehie de
classes, qui n'avaient pas craint d'abolir le plus
aneien et le mieux enraeiné de tous les eultes,
de tels sectaires s'arrétaient devant deux idées ,

la morale et Dieu. Aprés avoir rejcté toutes
celles dont ils croyaient pouvoir dégager
l'homme, ils restaient dominés par l'empire de
ces deux derniéres , et immolaient un partí a
chacune, Si tous ne eroyaient pas, tous cepen-
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dant sentaient le beso in de l'ordre entre les
hommes , et , pour appuyer cet ordre humain ~

ils cornprenaient la nécessité de reconnaitre
dans l'univers un ordre général et intelligent.
C'est la premiere fois, dans l'histoire du monde,
que la dissolution de toutes les autorités lais
sait la société en proie au gouvernement des
esprits purement systématiques( car les Anglais
croyaient a des traditions chrétiennes ), et ces
esprits, qui avaient dépassé toutes les idées
ret;ues, adoptaient , conservaient les idées de
la morale et de Dieu. Cet exemple est nnique
dans les annales da monde; il est singulier ,
il est grand et beau; l'histoire doít s'arrérer
pour en faire la remarque.

Robespierre fut rapportcur dans cette occa
sion solennelle, et lui seal devait l'étre d'apres
la distribution des roles qui s'était faite entre
les membres du comité. Prieur, Robert-Lindet,
Carnot, s'occupaient silencieusement de l'ad
ministration et de la guerreo Barrére faisait la
plupart des rapports, particulierement ceux
qui étaient relatifs aux opérations des armées,
et en général tous ceux qu'i] fallait improviser.
Le déclamateur Collot-d'Herbois était dépéché
dan s les clubs et les réunions populaires, pour
y porter les paroles du comité. Coutbon, quoi
que paralytique, allait aussi partout , parlait
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a la convention, aux Jacobins, au peuple , et
avait l'art d'intéresser par ses infirmités , et
par le ton paternel qu'il prenait en disant les
choses les plus violentes. Billaud , moins mo
bile, s'occupait de la correspondance, et trai
tait quelquefois les questions de politique gé
nérale, Saint-Just , jeune, audacieux et actif,
allait et venait des champs de bataille au co
mité; quand il avait imprimé la terreur et l'é
nergie aux armées, il revenait faire des rap
ports meurtriers contre les partis qu'il fallait
envoyer a la mort. Robespierre en6n, leur
chef a tous, consulté sur toutes les matieres ,
ne prenait la parole que dans les grandes oc
casions. Il traitait les hautes questions morales
et poli tiques ; on lui réservait ces beaux sujets,
eomme plus dignes de son talent et de sa vertu.
Le role de rapporteur lui appartenait de droit
dans la question qu'on allait traiter. Aucun
ue s'était prononeé plus fortement eontre l'a
théisme, aucun n'était aussi vénéré , aucun
n'avait une aussi grande réputation de pureté
et de vertu, aucun enfin , par son ascendant
et son dogmatisme, n'était plus propre a eette
espece de pontificat.

Jamais occasion n'avait été plus belle pour
imiter ce Rousseau , dont il professait les opi
nions , et du style duquel il faisait une étude
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continuelle. Le talent de Robespierre s'était
singuliérement développé dan s les longues luto
tes de la révolution. Cet étre froid et pesant
commencait a bien improviser; et quand il
écrivait , c'était avec pureté, éclat et force. On
retrouvait dans son style quelque ehose de
l'humeur ápre et sombre de Rousseau , mais
il n'avait pu se donner ni les grandes pensées ,
ni l'áme généreuse el passionnée de l'auteur
d'Émile.

I1 parut ala tribune le 18 fIoréal (7 mai 1794),
avec un discours soignensement travaillé. Une
attention profonde Iui fut aeeordée. « Citoyens,
« dit-iI en débutant, c'est dans la prospérité
« que les peuples, ainsi que les particuliers,
« doi vent pour ainsi dire se reeneillir, ponr
« éeouter dans le silenee des passions la voix
« de la sagesse.» Alors il développe longuemcnt
le systerne adopté. La république, suivant lui,
e'es t la vertu; et tous les adversaires qu'elle
avait rencontrés ne sont que les vices de tous
genres souIevés contre elle, et soudoyés par
les rois. Les anarehistes, les corrompus, les
athées n'ont été que les agents de Pitt, « Les
« tyrans, ajouta-t-il , satisfaits de l'audace de
« leurs émissaires, s'étaient empressés d'étaler
« aux yeux de leurs sujets les extravaganccs
« qu'ils avaient aehetées; et, feignant de croire
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ce que c'était la le peuple írancais , ils semblaient
« leur dire : Que gagnerez-vous a secouer no
«( tre joug? Fous le voyez, les républicains ne
« -ualent pas mieua: que nous l » Brissot, Danton,
Hébert , figurent alternativement dans le dis
cours de Robespierre; et, pendant qu'il se li
vre contre ces prétendus ennemis de la vertu,
aux déclamations de la haine , déclamations
déja fort usées, il excite peu d'enthousiasme,
Mais bientót il abandonne cette partie du sujet,
et s'éleve a des idées vraiment grandes et mo
rales, exprimées avec talento Il obtient alors
des acclamations universelles. Il observe avec
raison que ce n'est pas comrne auteurs de sys
temes que les représentants de la nation doi
vent poursuivre l'athéisme et proclamer le
déisme , mais comme des législateurs, cher
chant queIs sont les principes les, plus conve
nahles al'homme réuni en société. ( Que vous
« importe a vous, législateurs, s'écrie-t-il , que
(e vous importe les hypotheses diverses par les
ce queUes certains philosophes expliquent les
« phénomeues de la nature ?Vous pouvez aban
e( donner tous ces objets a leurs disputes éter
« neUes; ce n'est ni COIDme métaphysiciens,
« ni comme théologiens que vous devez les en
« visager ; aux yeux du législateur. tout ce qui
« est utile au monde et bon dans la pratique ,
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« est la vérité, L'idée de l'Etre supréme et <le
« l'immortalité de l'áme est un rappel conti
« nuel a la justice ; elle est done sociable et
« républieaine.... Qui done t'a donné, s'écrie
« encore Robespierre, la mission d'annoneer
« au peuple que la divinité n'existe pas? O toi
« qui te passionnes pour cette ande doctrine,
e( et qui ne te passionnas jamais pour la pa
« trie! quel avantage trouves-tu apersuader a
« l'homme qu'une force aveugle préside a ses
« destinées et frappe au hasard le crime et la
« vertu? que son ame n'est qu'un souffle léger
« qui s'éteint aux portes du tombeau? L'idée
(e de son uéant lui inspirera-t-elle des senti
« ments plus purs et plus élevés que celle de
f( son immortalité? Lui inspirera-t-elle plus de
« respect pour ses semblables et pour lui-méme,
« plus de dévouement pour la patrie, plus
( d'audaee a braver la tyrannie, plus de mé
« pris pour la mort ou ponr la volupté? Vous,
« qui regrettez un ami vertueux, vous aimez
« a penser que la plus belle partie de lui
« mérne a échappé au trépas ! Vous, qui pleu
« rez sur le eercueil d'un fils ou d'une épouse,
« étes-vous consolé par celui qui vous dit qu'il
« ne reste plus d'eux qu'une vile poussiére P
« Malheureux qui expirez sous les coups d'un
« assassin , votre dernier soupir est un appel
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ti a la justice éternelle! L'innocenee sur l'é
« chafaud fait pálir le tyran sur son ehar de
(e triomphe, Aurait-elle cet ascendant si le tom
« beau égalait l'oppresseur et l'opprimé ? .. »

Robespierre, s'attachant toujours asaisir le
coté politique de la question, ajoute ces ob
servations remarquables : (e Prenons iei, dit-il,
« les lecons de l'histoire. Remarquez, je vous
« prie, eomment les hommes qui ont influé sur
«la destinée des états furent déterminés vers
« l'un ou l'autre des denx systernes opposés ,
ee par leur caractére personnel, et par la na
« ture méme de leurs vues politiques. Voyez
« vous avee quel art profond César, plaidant
( dan s le sénat romain en faveur des compli
(e ces de Catilina, s'égare dans une digression
(e coutre le dogme de l'immortalité de l'áme ,
(e tant ces idées lui paraissent propres a étein
e( dre dans le coeur des jnges l'énergie de la
« vertu, tant la cause du crime lui parait liée
« acelle de l'athéisme! Cicéron, au contraire ,
{e invoquait contre les traltres et le glaive des
« lois et la foudre des dieux, Soerate mourant
« entretient ses amis de l'immortalité de l'áme.
« Léonidas, aux Thermopyles, soupant avec

d' t d' ,(e ses compagnons armes au momen exe-
« cuter le dessein le plus héroique que la vertu
« humaine ait jamais concu , les invite pour le
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« lendemain a un autre banquet pour une vie
« nouvelle.. . . . Caton ne balanca point entre
« Epicnre et Zénon. Brutus et les illustres con
« jurés qui partagerent ses périls el' sa gloire
« appartenaient aussi a cette secte sublime des
« stoíciens, qui eut des idées si hautes de la di
« gnité de l'homme, qui poussa si loin l'en
f{ thousiasme de la vertu, et qui n'outra que
« I'héroísme. Le stoícisme enfanta des émules
{( de Brutus et de Caton jusque dans les siecles
« affreux qui suivirent la perte de la liberte
« romaine; le stoícisme sauva l'honneur de la
« nature humaine, dégradée par les vices des
« successeurs de César, et surtoutpar la patience
({ des penples. »

Au sujet de l'athéisme, Robespierre s'expli
que d'une maniere singuliere sur les encyclo
pédistes, {{ Cette seete , dit-il , en matiere de po
{{ litique, resta toujours au-dessous des droits
« du peuple; en matiere de morale elle alla
({ beaueoup au-dela de la destruetion des pré

« jugés religieux: ses coryphées déclamaient
({ quelquefois contre le despotisme , et ils étaient
« pensionnés par les despotes; ils faisaienttart
« tót des livres eontre la eour, et tantót des
(e dédicaees aux rois , des discours POUI' les
«conrtisans, el des madrigamc. pour les cour
<e tisanes; ils étaientfiers dans leurs écrits et
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« rampants dans les autichambres. Cette secte
« propageaavec beaucoup de zele l'opinion du
« matérialisme , qui prévalut parmi les grands
« et parmi les beaux esprits; on lui doit en par
« tie eette espece de philosophie pratique qui,
« réduisant l'égolsme en systerne , regarde la
« société humaine eomme une guerre de ruse ,
« le succes comme la regle du juste et de I'in
« juste, la probité eomme une affaire de gout
« ou de bienséance , le monde comme le pa
« trimoine des fripons adroits.....

« Parmi ceux qui au temps dont je parle se
« signalérent dans la carriere des lettres et de
« la philosophie, un homme, par l'élévation de
« son ame et la grandeur de son caractere , se
« montra digne dn ministere de précepteur du
« genre humain: il attaqua la tyrannie avee
« franchise; il parla avec enthousiasme de la
« Divinité; son éloquence mále et prohe pei
« gnit en traits de feu les. charmes de la vertu;
« elle défendit ces dogmes consolateurs que la
« raison donne pour appui au cceur humain.
« La pureté de sa doctrine, puisée dans la na
« ture et dans la haine profonde du vice, au
« tant que son mépris invincible' pour les so
« phistes intrigants qui usurpaient le nom de
« philosophes , lui attira la haineet la persécu
« tion de ses rivaux et de ses faux amis, Ah!



256 R~VOLUTION FRAN~AJSE.

« s'il avait été témoin de cette révolution dont
« il fut le précurseur, qui peut douter que son
« ame généreuse cut embrassé avee transport
« la cause de la justice et de I'égalité! »

Robespierre s'attache ensuite a écarter eette
idée que le gouvernement, en proclamant le
dogme de l'Etre suprérne , travaille pour les
prétres. Il s'exprime ainsi qu'il suit : cc Qu'y
« a-t-il de commun entre les prétres et Dieu ?
« Les prétressont ala morale ce que les char
c( latans sont a la médecine, Combien le Dieu
« de la nature est différent du Dieu des pré
cc tres! Je ne reconnais ríen de si ressemblant
(c a l'athéisme que les religions qu'i1s ont fai
c( tes. A force de défigurer I'.Etre su préme , ils
C( I'ont anéanti autant qu'il était en eux : ils en
« ont fait tantót un globe de feu , tantót un
« hoeuf , tantót un arbre , tantót un homme,
« tantót un roi. Les prétres ont créé un Dien
ce a leur image; ils l'ont fait jaloux, capricieux ,
l( avide , cruel, implacable; ils l'onttraité comme
l( jadis les maires da palais traitérent les des
« cendants de Clovis pour régner en son nom
({ et se meUre a sa place; ils l'ont relégué dans
« leciel comme dans un palais, et ne l' ont ap
« pelé sur la terre que pour demander, aleur
« profit, des dimes , des richesses, des hon
« neurs, des plaisirs et de la puissance, Le vé-
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« ritable temple de l'Etre supréme c'est l'uni
« vers; son culte , la vertu; ses fétes , la joie
« d'un granel peuple rassemblé sous sesyeux
le ponr resserrer les noeuds de la fraternité uni
« verselle, et pouI' lui présenter l'hommage des
le coeurs sensibles et purs. »

Hobespierre dit ensuite qu'il faut des fétes
a un peuple, « L'homme, dit - il , est le plus
(e grand objet qui soit dans la nature; et le plus
( magnifique de tous les spectacles , c'est. celui
« d'un grand peupleassemblé. »En conséquence
il propose des plans de réunion pour tons les
jours de décadis. Son rapport s'acheve au mi
lieu des plus vífs applaudissements. Il propose
le décret , quí est adopté par acclamation.

Art. r". Le peuple francais reconnait I'exis
tenee de l':Etre supréme et l'i mmortalité de
I'ame.

Art. 2.. n reconnait que le culte le plus dí
gne de l'Etre suprérne est la pratique des de
voirs de J'homme.

D'autres articles portent q u'il sera institué
des tetes pour rappeler l'homme a la pensée
de la Divinité et a la dignité de son étre. Elles
emprunteront leurs noms des événements de
la révolutiou , ou des vertus les plus utiles a
l'homme. Outre les [etes du '4 juillet , du
10 aoút c du 21 janvierer du 31 mai , la répu-

n. ,-
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blique célébrera tous les jours de décadis les
Iétes suivantese-aI'Etre supréme ,-au geure
humain, - au peuple fram,;ais, - aux bien
faiteens de l'humanité , - aux martyrs de la
liherté , -"0_00 a la liberté et al'égalité , - ala ré
publique, - a la liberté du monde, - al'a
mour de la patrie, - a la haine des tyrans et
des traitres , - a la vérité , - a la j usti ce, 
a la pudeus , -'-' a la gloire, - al'amitié , 
ala frugalité, - au courage,- ala bonne foi,
- a l'héroisme , - au désintéressement , 
au stoicisme , - a l'amour, - a la foi conju
gale, _0- a I'amour paternel, - a la tendresse
paternelle, ---- a la piété filiale ,~ a l'enfance,
- ala jeunesse, - a l'age viril, - a la vieil
lesse , - au malheur, - a I'agriculture, - a
l'iadustrie , o~ á nos aíeux , - a la postérité ,
- au bonheur.

Une féte solennelle est ordonnée pour le
20 prairial , et le plan en est confié aDavid. Il
faut ajouter que, dans ce décret , la liberté des
cultes est proclamée de nouveau.

A peine ce rapport est-il achevé, qu'il est li
vré al'impression. Dans la mérne journée , la
commune , les jacobins en demandent la lec
ture, le couvrent d'applaudissements, et déli
berent d'alIer en corps témoigner a la conven
tion leurs remerciements, pour lesublimedécret



CONVENTfON NAT/ONALE (1794). 'l59

qu'eIle vient de rendre. On avait observé que
les jacobins n'avaient pas pris la parole apres
l'immolation des deux partis, et n'étaient pas
allés féliciter le comité et la convention. Un
membre leur en fait la remarque, et dit que
l'occasion se présente de prouver l'union des
jacohinsavecun gouvernement qui déploie une
si belle conduite. Une adresse est en effet ré
digée, et présentée ala convention par une dé
putation des jacobins. Cette adresse finit en
ces termes: {( Les jacobins viennent aujourd'hui
« vous remercier du décret solennel que vous
« avez rendu; ils viendront s'unir avous dans
« la célébration de ce grand jour oú la féte a
(( l'Etre suprérne réunira de toutes les parties
« de la France les citoyens vertueux, ponr chan
( ter l'hymne de la vertu. » Le président fait a
la députation une réponse pompeuse.( Il est
« digne, lui dit-il, d'une société qui remplit le
(( monde de sa renommée , qui jouit d'une si
«. grande influence sur I'opinion publique, qui
( s'associa dans tous les temps a tout ce qu'il y
« eut de plus courageux parmi les défenseurs
« des droits de l'homme, de venir dans le temo
({ ple des lois rendre hornmage a l'Etre su.
« preme.»

Le président poursuit, et apres un discours
assez longsur le méme sujet , transmet la parole

17·
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;', Couthon. Celui - ci fait un discours véhé

rnent contre les athées, les corrompus, et
un pompeux éloge de la société ; il propase,
en ce jour solennel de joie et de reconnais
sanee, de rendre aux jacobins une justice qui
leur est dne depuis long - temps, c'est que,
des l'ouverture de la révolution, ils n'ont
pas cessé de bien mériter de la patrie. Cette
proposition est adoptée au milieu des plus
bruyants applaudissements. On se sépare dans
des transports de joie , et dans une espéce
d'ivresse,

Si la convention avait recu de nomhreuses
arlresses apres la mort <les hébertistes et des
dantonistes ,elle en reeut bien davantage en
care, apres le décret qui proclamait la croyance
al':Etre supréme. La contagion des idées el des
mots est ehez les Francais d'une rapidité ex
traordinaire, Chez un peuple prompt et corn
municatif, l'idéequi occllpe quelques esprits
est bienrót l'idée qui les occllpe tous : le mot
qui est dans quelques bouches est hientót dans
toutes. Les adresses arriverent encare de toutes
parts, félicitant la convention de ses décrets
sublimes, la rernerciant d'avoir établi la vertu ,
proclamé l'Etre supréme , et rendu l'espérance
á l'hornme. Toutes les sections vinrent l'une
apres l'autre exprímer les mémes sentimeuts,
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La section de Marat se présentant ala barre et
s'arlressant ala Montagne, lui dit: (e Montagne
(( bienfaisante! Sinai protecteur! recois auss¡
« nos expressions de reconnaissance et de f.éli·
(e citation pour tOIlS les décrets sublimes que tu
« lances chaque jour pour le honheur du gen re
(e humain. De ton sein bouillonnant est sortie la
« foudre salutaire qui, en écrasant l'athéisme ,
« donne atous les vrais républicains l'idée bien
ce consolante de vivre libres, sous les yeux de
ec l'Etre supréme , et dans l'attente de l'immor
« talité de l'áme. PiIJe la convention ! vive la
« république! vive la Montagne!)) Toutes les
adresses engageaient de nouveau la convention
aconserver le pouvoir. Il en est une qui l'enga
geait me me a siéger, jusqu'a ce que le regne
de la vertu fút établi dans la république, sur
des bases impérissables.

Des ce jour, les mots de uertu et d' Etre su
préme furent dans toutes les bouches. Sur le
frontispice des temples, oú ron avait écrit : ti
la Raison , on écrivit : ti l' Etre supréme. Les
restes de Housseau furent transportés au Pan
théon. Sa veuve fut présentée a la convention
et gratifiée d'une pensiono

Ainsi, le comité de salut public, triomphant
de tous les partis , saisi de tous les pouvoirs,
placé a la tete d'une nation enthousiaste et
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victorieuse , proclamanl le regne de la vertu
.el le dogme de I'Etre supréme , était au som
met de sa puissance et au dernier termc de
ses systemes.
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CHAPITRE V.

1il1a"

État de l'Europe au commencement del'année 1794 (an U).
- Préparatifs universels de guerreo Poli tique de Pitt.
Plans des coalisés et des Francais. - État de nos ar
mées de terre et de mer ; activité et énergie du gouver
nement pour trouver et utiliser les ressources, - Ou
verture de la campagne; occupation des Pyrénées et
des Alpes. - Opérations dans les Pays-Bas, Combata
sur la Sambre et sur la Lys. Víctoire de Turcoíng. ""
Fin de la guerre de la Vendée. Commencement de la
guerre des chouans, ~ Événements dans les eolonies.
Désastres de Saint-Domingue. Perte de la Martinique.
- Bataille navale,

L'HlVER avait été employé en Europe et en
Franee a faire les préparatifs d'une nouvelle
eampagne. L'Angleterre était toujours I'árne de
la coalition , et poussait les puissances du con
tinent a venir détruire , sur les bordsde la
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Seine, une révolution qui 1'effrayait el une ri
vale qui lui était odieuse. L'implacable fils de
Chatam avait fait cette année des efforts im
meuses pour écraser la France. Toutefois, ce
n'était pas saos obstacle qu'il avait obtenu du
parlement des moyéns proportionnés á ses
vastes projets. Lord Stanhope, dans la chambre
haute, Fox, Shéridan , dans la chambre basse ,
étaient toujours opposés au systerne de la
guerreo lIs refusaient tous les sacrifices de
mandés par les ministres; ils ne voulaient ac
cordel' que ce qui était nécessaire a l'armement
des cotes, et surtout ils ne pouvaient pas souf
frir que ron qualifiát cette guerre de juste el
nécessaire ; elle était , disaient-ils , inique , rui
neuse , et punie de justes reverso Les motifs
tirés de l'ouverture de l'Escaut, des dangers
de la Hollande, de la nécessité de défendre
la constitution britannique, étaient faux. La
Hollande n'avait pas été mise en péril par l'ou
verture de l'Escaut, et la constitution britan
nique n'était .point menacée. Le but des mi
nistres était, selon eux , de détruire un peuple
qui avait voulu devenir libre, et d'augmenter
san s eesse leur inf1uence el leur autorité per
sonnelle, sous prétexte de résister aux machi
nations des jacobins francais. Cette lutte avait
été soutenue par des lOoyeus iuiques. Ou avait
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fomenté la guerre civile et le massacre ; mais un
peuple hrave et généreux avait déjoué les ten
tatives de ses adversaires par un courage et des
efforts sans exemple. Stanhope, Fox, Shérirlan,
eonéluaient qu'une lutte pareille déshonorait et
ruinait rAngleterre. Ils se trompaient sous un
rappol·t. L'opposition anglaise peut souvent re
procher ason ministere de faire des guerres in
justes, mais jamais désavantageuses. Si la guerre
faite ala France n'avait aucun motifde justiee,
elle avait des motifs de poli tique excellents,
comme on va le voir , et l'opposition , trompée
par des sentiments génél'eux, oubliait les avan
tages qui allaient en résulter pour l'Angle
terreo

Pitt feignait d'étre effrayé des menaces de
descente faites a la tribune de la eonvention ;
ilprétendait que des paysans de Kent avaient
dit : Voici les Francais qui vont nous apporter
les droits de l'homme. Il s'autorisait de ces
propos (payés, dit-on, par lui - méme ) pour
prétendre que la constitution était menacée; il
avait dénoncé les sociétés constitutionnelles de
l'Angleterre, devenues un peu plus actives par
l'exemple des clubs de France, et il soutenait
qu'elles voulaient établir une convention sous
prétexte d'une réforme parlementaire. En con
séquence , il demanda la su spensio n de l'haúeas
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corpus, la saisie des papiers de ces sociétés , et
la mise en accusation de quelques-uns de leurs
membres. 11 demanda en outre la faculté d'en
róler des volontaires, et de les eutretenir
au moyen des bénévolences ou souscriptions,
d'augmenter I'armée de terre et la marine, de
solder un eorps de quarante mille étrangers,
Francais émigrés ou autres. L'opposition fit
une vive résistance ; elle soutint que rien ne
motivait la suspension de la plus précieuse
des libertés anglaises ; que les sociétés accusées
délibéraient en public, que leurs vreux haute
ment exprimés ne pouvaient étre des conspira
tions, que ces vceux étaient ceux de toute l'An
gleterre, puisqu'ils se bornaient a la réforme
parlementaire ; que I'augrnentation démesurée
de l'armée de terre était un danger pour le
peuple anglais; que si les volontaires pouvaient
étre armés par souscription , il deviendrait loi
sible au ministre de lever des armées sans l'au
torisation du parlement; que la solde d'un
aussi grand nombre d' étrangers était ruineuse,
et qu'elle n'avait d'autre but que de payer les
Francais traitres a leur patrie. Malgré les re
montrances de l'opposition , qui n'avait jamais
été ni pluséloquente , ni moins nombreuse,
car elle ne comptait pas plus de trente ou
quarante voix, Pitt obtint tout ce qu'il voulut ,
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sentés.

Aussitót que ses demandes furent accordées,
il tit doubler les miliees; il porta l'armée de
terre a soixante mille hommes, celle de mer él
quatre-vingt mille; il organisa de nouveaux
corps d'émigrés, et fit mettre en accusation plu
sieurs membres des sociétés eonstitutionnelles.
Le jury anglais, garantie plus solide que le par
lemeut, acquitta les prévenus; mais peu impor
taita Pitt, qui avait maintenant dans les mains
tous les moyens de réprimer le moiudre mou
vement politique, et de déployer une puissanee
colossale en Europe.

C'était le rnoment de profiter de cette guerre
uuiverselle pour accahler la France, ¡pour rui
ner a jamáis sa marine, el lui enlever ses eo
lonies; résultat beaueoup plus sur e(plus dé
sirabie aux yeux de Pitt que la répression de
quelques doctrines politiques et religieuses. Il
avait réussi l'année précédente a armer centre
la France les deux puissances maritimes qui au
raient toujours dú lui rester alliées , I'Espagne
ella Hollancle; il s'attachait a les maintenir dans
leur erreur politique , et aen tirer le plus grand
parti contre la marine francaise. L'Angleterre
pouvait faire sortir de ses ports au mojos cent
vaisseaux de ligne, l'Espague quarante, la Hol-
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laude vingt, sans compter encore une multí
lude de frégates. Comment la Frauce , avec les
ciuquante ou soixante vaisseaux qui lui res
taient depuis I'incendie de Toulon, pouvait
elle résister ade telles forces? Aussi, quoiqu'on
n'eút pas livré encere un seul combat naval, le
pavillon anglais dominait sur la Méditerranée,
sur l'Océan atlantique et la mer des Indes. Dans
la Méditerranée, les escadres anglaises mena
caient les puissances italiennes qui voulaient
rester neutres, bloquaient la Corse pour nous
l'enlever, et attendaient le moment de débar
quer des troupes et des munitions dans la
Vendée. En Amérique , elles entouraient nos
Antilles, et cherchaient aprofiter des affreuses
discordes qui régnaient entre les blancs, les
mulátres et les noirs, pour s'en emparer. Dans
lamer '(les Indes , elles achevaient I'établisse
ment de la puissance britannique, et la ruine
de Pondichéri. Avec une campagne encare,
notre commerce était détruit, que! que fút le
sort de nos armes sur le contiuent. Aiusi rien
n'était plus politique que la guerre faite par
Pitt a la France, et I'opposition avait tort de
la critiquer sous le rapport de l'utilité. Elle
n'aurait eu raison que dans un cas, et ce cas ne
s'est pas réalisé eucore; si la dette anglaise,
contiuuellernent accrue , et devcnuc aujour-
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(¡'hui énorrne , est réellement au-dessus de la
richesse du pays etdoit s'abimer un jour, I'An
gleterre aura excédé ses rnoyens, et aura en
tort de lutter ponr un empire qui lui aura coúté
ses forces. Mais c'est la un mystere de l'avenir.

Pitt ne se refusait aucune violence pour aug
menter ses moyens et aggraver les maux de la
France. LesAméricains, heureux sous Washing
ton, parcouraient lihrernent les mers , et com
mencaient a faire ce vaste cornmerce de trans
port qui les a enrichis pendant les longues
gnerres d u continent. Les escadres anglaises
arréraient les navires arnéricains , et enlevaient
les matelots de Ieurs équipages. Plus de cinq
cents vaisseaux avaient déjá subi cette violence,
et c'était l'objet de vives el jusqu'alors inutiles
réclamations de la part du gouvernement amé
ricain. Ce n'est pas tout encore : a la faveur de
la neutralité , les Américains, les Danois, les
Suédois, fréquentaient nos ports, yapportaient
des secours en grains que la disette rendait
extrémement précieux , beaucoupd'objets né

cessaires ala marine, et emportaient en retour
les vins et les autres produits que le sol de la
Frauce íournit an monde. Gráce acet intermé
diaire des neutres, le commerce n'était pas en
tierement interrompu , et on avait pourvu aux
hcsoins les plus indispensables de la consorn-
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mation. L' Angleterre, considérant la France
comme une place assiégée qu'il faHait affamer
et réduire au désespoir, voulait porter atteinte
a ces droits des neutres, et venait d'adresser
aux cours du Nord des notes pleines de 50

phismes, pour obtenir une dérogation au droit
des gens.

Pendant que l'Angleterre employait ces
moyens de toute espece , elle avait toujours
quarante mille hommes dans les Pays-Bas , 50US

les ordres du due d'York; lord Moira, qui n'a
vait pu arriver atemps vers Granville, mouillait
a Jersey avec son escadre et dix mille hornmes
<le débarquement; enfin la trésorerie anglaise
tenait des fonds a la disposition de toutes les
puissances helligérantes.

Sur le continent , le zéle n'était pas aussi
grand. Les puissanees qui n'avaient pas a la
guerre le méme intérét que l' Angleterre, et qui

ne la faisaient que pour de prétendus princi
pes, n'y mettaient ni la méme ardeur, ni la
méme activité, L'Angleterre s'efforeait de les
ranimer tontes. Elle tenait toujours la Hollande
sous son joug au moyen du prince d'Orange,
et l'obligeait a fournir son contingent dans
l'arrnée coalisée du Nord. Ainsi eette malheu
reuse nation avait ses vaisseaux et ses régi
ments au service de sa plus redoutable enne-
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mie , et contre sa plus süre alliée. La Prusse ,
malgré le mysticisme de son roi, était fort dés
ahusée des illusions dont on l'avait nourrie
depuis deux ans. La retraite de Champagne en
1792, et celle des Vosges en 1793, n'avaient
ríen en d'encourageant pour elle. Frédéric
Guillaume , qui venait d'épuiser son trésor ,
d'affaihlir son armée pour une guerre qui
ne pouvait avoir aucun résultat favorable a
:s()n royaume, et qui pouvait servir tout au
plus la maison d'Autriche, aurait voulu y re
noncer. Un objet d'ailleurs beaucoup plus in
téressant pOUl· luí l'appelait au Nord : c'était
la Pologne qui se mettait en mouvement , et
dont les membres épars tendaient a se rejoin
dre, L'Angleterre, le surprenant au milieu de
ces incertitudes, l' engagea acontinuer la guerre
par le moyen tout puissant de son 01'. Elle con
clut a La Haye , en son nom et en celui de la
HoUande, un traité par lequel la Prusse s'o
bligeait a fournir soixante - deux mille quatre
cents hommes a la coalition. Cette armée de
vaitavoir POUl' chef un Prussien , et ses conque
tes futures devaientappartenir en communaux
deux puissances maritimes , l'Angletene et la
Hollande. En retonr, ces deux puissances pro
mettaient de fournir cinquante mille livres ster
Jing par mois a la Prusse pour l'entretien oe



'J.7'J. R'::VOLliTION FnAN(.:.HSJ,:.

ses tronpcs, et de lui payel' de plus le pain et
le fourrage; outre eette somme, elles accor
daient encore trois cent mille livres sterling,
ponr les premiéres dépenses d'entrée en cam
pagne, et cent mille pour le retour dans les
états prussiens, A ce prix , la Prusse continua la
guerre impolitique qu'elle avait commencée.

La maison d'Autriehe n'avait plus rien a
empécher en France , puisque la reine, épouse
de Louis XVI, avait expiré sur l'échafaud. Elle
devait , moins qu'aueun autrt!pays, redouter la
contagion de la révolution , puisque trente ans
de discussions politiq nes n'ont pas encore éveillé
les esprits chez elle. Elle ne nous faisait done
]a guerre que par vengeanee, engagement pris,
et désir de gagner quelques places dans les
Pays-Bas; peut-étre aussi par le fol et vague
espoir rl'avoir- une partie de nos provinces, Elle
y mettait plus d'ardeur que la Prusse , mais
pas beaucoup plus d'activité réelle, cal' elle ne
fit que compléter et réorganiser ses régiments,
sans en augmenter le nombre. Une grande
partie de ses troupes était en Pologne, cal' elle
avait , comme la Prusse , un puissant motif de
regarrler en arriere et de songer a la Vistule
autant qu'au Bhin, Les Gallicies ne l'oecupaient
pas rnoins que la Belgique et l'Alsace.

La Suéde et le Danemarck gardaipnt une
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sage neutralité, et répondaient aux sophismes
de I'Angleterre, que le droit public était im
muable, qu'il n'y avait aucune raison d'y man
quer envers la Franee, et d'étendre a tout un
pays les lois du blocus, lois applieables seu
lement aune place assiégée; que les vaisseaux
danois et suédois étaient bien recus en France,
qu'ils n'y trouvaient pas des Barbares, comme
on le disait , mais un gouvernement qui faisait
droit aux demandes des étrangers commer
c;;ants, et qui avait ponr eux tous les égards
dus aux nations avce lesquelles il était en paix;
qu'il n'y avait done aueune raison d'interrom
pre des relations avantageuses.En conséquence,
bien que Catherine, toute disposée en faveur'
des projets des Anglais, semblát se prononeer
contre les droits des nations neutres, la Suede
et le Danemarck persisterent dans leurs réso
lutions, garderent une neutralité prudente et
ferme, et firent un traité par lequcl les deux
pays s'engageaient a maintenir les droits des
neutres , et a faire observer la clause du traité

de 1780, laquelJe fermait la mer Baltiqueaux
vaisseaux armes des puissances qui n'avaient
aucun port dans eette mero La France pouvait
done espérer de reeevoir eneore les grains du
Nord, et les bois et chauvres nécessaires a sa
manne.

, I
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La Russie , affectant toujours beaucoup d'in
dignation contre la révolution franeaíse , et
donnant de grandes esperances aux émigrés,
ne songeait qu'a la Pologne , et n'abondait si
fort dans la politique des Anglais que pour ob
teuir leur adhésion a la sienne. C'est la ce qui
explique le silence de l'Angleterre sur un évé
nement aussi grand que la disparition d'un
royaume de la scene poli tique. Dans ce mo
ment de spoliation générale, 011 l'Angleterre
recueillait une si grande part d'avantages dans
le midi de l'Europe el dans toutes les mers , il
lui convenait pen de parler le langage ele la
justice aux eopartageants de la Pologne. Ainsi
la coalition , qui accusait la France d'étre torn
hée dans la barbarie, commettait au Nord le
brigandage le plus audacieux que se soit ja
mais permis la politique, en méditait un pa
reil sur la France , et eontribuait a détruire
pour jamais la liberté des mers.

Les princes allernands suivaient l'impulsion
de la maison c1'Autriche. La Suisse , protégée
par ses montagnes, et dispensée par ses insti
tutions de se croiser ponr la cause des monar
ehies, persistait a ne prendre aucun parti, et
couvrait de sa neutralité nos provinces de
I'Est , les moins défeudues de toutes. Elle fai
sa it sur le continen t ce que les Américains ,

"
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les Suédois et les Danois, faisaient sur mer; elle
rendait au cornrnerce francais les mémes ser
vices, et en recueillait la méme réeompense.
Elle nous donnait des chevaux dont nos armées

avaient besoin, des bestiaux qui nous man
quaierít depuis que la guerre avait ravagé les
Vosges et la Vendée; elle exportait les produits
de nos manufactures, 'et devenait ainsi l'inter
médiaire du commerce le plus avantageux, Le
Piémont continuait lá guerre. sans doute avec
regret, mais il ne pouvait consentir a mettre
has les armes, aprés avoir perdu deux provin
ces, la Savoie et Nice, a ce jeu sanglant et
maladroit. Les puissances italiennes voulaient
étre neutres, mais elles étaient fort inquiétées
dans ce projet. La république de Genes avait
vu les Anglais eommettre dans son port un
acte indigne. un véritable attentat au droit des
gens. lls s'étaient emparés d'une frégate fran
caise qui mouillait a l'ahri de la neutralité gé
noise, et en avaient massacré l'équipage. La
Toscane avait été obligée de renvoyer le rési
dent francais. Naples , qui avait reconnu la
république lorsque les escadres franeaises me
nacaient ses rivages , faisait de grandes dé
monstrations contre elle depuis que le pavil
Ion anglais s'était déployé dans la Méditerranée,
et prornettait dix-huit milIe hommes de secours

18.
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au Piérnont. Rome, heureusernent impuissante,
nous maudissait , et laissait égorger dans ses
murs l'agent francais Basseville. Venise enfin ,
quoique peu flattée du langage démagogique
de la Franee, ne voulait nullement s'engager
dans une gllene, et, a la faveur de sa position
éloignée, espérait garder la neutralité. La Corse
était préte a nous éehapper depuis que Paoli
s'était déclaré pour les A'~glais; il ne nous res
tait plus, dans cette ile, que Hastía et Calvi.

L'Espagne, la moins coupable de tous nos
ennemis, eontinuait une guerre impolitique ,
el persistait a eommettre la rnérne faute que
la Hollande. Les prétendus devoirs des tremes,
les viotoires de Ríeardos et l'inflllellce 3nglaise
la décidérent a essayer encore d'une campa
gne, quoiqu'elle fút fort épuisée , qu"eUe man
quat de soklats , el snrtout d'argent, Le céle
bre Alcudia fit disgracier d' Arauda pour avoir

conseillé la paix.
La politique avait done pell changé depuis

l'année préeédente. Intéréts , crreurs , fautes et

crimcs,étaient, en '794, les mémes qu'en 1793.·
L' Anglelene seule avait augmenté ses forces.
Les coa lisés possédaj.ent toujours dans les
Pays-Bas ceu t cinquante mille hommes , Au
trichiens , AJlemands, Hollandais et Anglais.
Vingl-cinci OH trente mille Alltl~ichiells étaient
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a Luxembourg; soixaute-cinq milI e Prussiens
et Saxons aux environs de Mayence. Cinquante
mille Autrichiens, mélés de quelques émigrés,
hordaientle Rhin, de Manheim a Bále. L'armée
piémontaise était toujours de quarante mille
hornmes et de sept ou huit mille Autrichiens
auxiliaires, L'Espagne' avait fait quelques re
crues pour recomposer ses bataillons , et avait
demandé des secours pécuniaires au clergé ;
milis son armée n'était pas plus considérable
que l'année précédente, et se bornait tou
jours a une soixantaine de mille homrnes , ré
partis entre les Pyrénées occidentales et orien
tales.

C'est au Nord que ron se proposait de nous
porter les coups les plus décisifs , en s'appuyant
sur Candé, Valenciennes et Le Quesnoy, Le
célebre Mack avait rédigé a Londres un plan
duque! on espérait de grands résultats. Cette
fois, le tacticien allemand, Be montrant UTlpeu
plus hardi , avait fait entrer dans son projet
une marche sur París. Malheureusement, il était
trap tard pour déployer de la hardiesse , car
les Francais ne pouvaient plus étre surpris , et
Ieurs forces étaient irnmenses. Le plan consis
tait a prendre encore une place, celle de Lan
drecies , de se gwuper en force sur ce point .
d'arneuer les Prussiens eles Vosges vers la Sam-
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bre, et de marcher en avant en laissant deux
corps sur les ailes, I'UIl en Flandre, l'autre
sur la Sambre. En mérne temps, lord Moira de
vait débarquer des troupes dans la Vendée , et
aggraver nos dangers par une double marche
sur Paris.

Prendre Landrecies qnand 011 avait Valen
ciennes, Condé et Le Quesnoy, était nn soin
puéril; couvrir ses eommunications vers la Sam
bre était fort sage; mais placer un eorps ponr
garder la Flandre était fort inutile, quand il
s'agissait de former une masse puissante d'in
vasion; amener les Prussiens sur la Sambre
était fort douteux, cornme nous le verrons ; en
fin, la diversion dans la Vendée était depuis un
an devenue impossible, cal' la grande Vendée
avait péri. On va voir, par la comparaison du
projet avee l'événement, la vanité de ces plans
écrits aLondres".

La coalition n'avait pas, disons-nous, dé
ployé de grandes ressources. Il n'y avait dans ce
moment que trois puissances vraiment actives
en Europe , I'Anglelerre , la Russie el la France.

,. Ceux qui voudront lire la meilleure discussion poli
tique et militaire sur ce sujet , n'ont qu'á chercher le mé
moire critique écrit par le général Jomini sur ceUe carn
pagnc, et joint a sa grande Histoire des guerres de la
révolution,
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La raison en est simple; l'Angleterre voulait en
vahir les mers , la Russie s'assurer la Pologne,
et la France sauver son existence et sa liberté.
11 n'y avait d'énergiques que ces trois grands
intéréts ; il n'y avait de noble que celui de la
Frauce; et elle déploya pOllr cet intérét les
plus grands efforts dont l'histoirefasse mention.

La réquisition permanente, décrétée au mois
d'aoút de l'année précédente, avait déjá pro
curé des renforts aux armées , et contribué
aux succes qui terminerent la campagne; mais
cette grande mesure ne devait produire tous
ses effets que dans la campagne suivante. Gráce
a ce mouvement extraordinaire, douze cent
mille hommes avaient quitté leurs foyers, el
couvraient les frontieres , ou remplissaient les
dépóts de l'intérieur. On avait commencé J'em
brigadement de ces nouvelles troupes. On ré
unissait un bataillon de ligne avec deux batail
lons de la nouvelle levée , et on formait ainsi
d'excellents régiments. On avait déjá organisé
sur ce plan sept cent mille hommes, envoyés
aussitót sur les frontiéres el dans les places. U
y en avait , les garnisons cornprises , deux cent,
cinquante mine au Nord , quarante dans les Ar
dennes, deux: cents sur le Rhin et la MoseIle ,
cent aux: Alpes, cent vingt aux: Pyrénées, et
quatre-vingts depuis Cherbourg jusqu'a La Ro-
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chelle. Les moyens pour les équiper n'avaieut
été ni moins prompts, ni moins extraordinaires
que pour les réunir. Les manufactures d'armes
établies a Paris el dans les provinces, eurent
bientót atteint le rtegré d'activité qu'on voulait
leur donner, et produit. des quantités éton

nantes de canons, de fusils et de sabres. Le
comité de salut public, profitant habilement du
caracterefrancais , avait su mettre ala mode la
fabcication du salpétre. Déja, l'année précéden

te, il avait ordonné la visite des caves pour en
extraire la terre salpétrée. Bientót il fit mieux : il
rédigea une insteuction , modele de simplicité

et de clarté, pour apprendre atous les citoyens
a lessiver eux-mémes la terre des caves. Il paya
en outre quelques ouvriers chirnistes pour leur
enseigner la manipulation. Bientót ce gout s'in
troduisit; on se transmit les instructions qu'on
avait recues, et chaque maison fournit quelques
livres dece sel précieux. Des quartiers de Paris
se réunissaient pour apporter en pompe a la
convention et aux Jacobins le salpétre qu'ils

avaient fabriqué. On imagina une féte dans la
quelle chacun venait déposer ses offrandes sur
l'autel de la patrie. On donnait a ce sel des for
mes emblématiques; on lui prodiguait toutes
sortes d'épithetes : on l'appelait sel vengeur,
sel libérateur. Le peuple s'en amusait , mais il
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en produisait des quantités considérables , et
le gouvernement avait atteint son but. Un peu
de désordre se mélait naturellement atout cela.
Les caves étaicnt creusées , et la terre, apres
avoir été lessivée, gisait dans les rues qu'elle
emharrassait et dégradait. Un arrété du comité
de salut public mit un terrne a cet abus, et
les terres lessivées furent replacées dans les
caves. Les salins manquaient ; le comité 01'

donna que toutes les herbes qui n'étaient em
ployées ni a la nourriture des animaux , ni
aux nsages domestiques ou ruraux , seraient
de suite brúlées , ponr servir á l'exploitation
du salpétre ou étre converties en salins.

Le gouvernement eut l'art d'introduire en
core une autre mode non moins avantageuse.
Il était plus facile de lever des hommes et de
fabriquer des armes que de trouver des che
vaux : I'artillerie et la cavalerie~n manquaient.
La guerre les avait rendus rares ; le besoin , et
le renchéris~ement général de toutes choses ,
en augmentaient beaucoup le prix. Il fallut
recourir au granclmoyen desréquisitions , e'est
a-dire , prendre de force ce qu'un besoin in ...
dispensable exigeait. On leva dans chaque can,
ton un chevalsurvingt-cinq, en le payant neuf
cents franes. Cependant ,quelque puissante
que soit la force, la boune volonté est plus
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efficace encoré. Le comité imagina de se faire
offrir un cavalier tout équipé par les jacobins.
L'exemple fut alors suivi partout. Communes,
clubs, sections, s'empresserent d'offrir a la ré
publique ce qu'on appela des cavaliers jaco
bins, tous parfaiternent montés el équipés.

On avait des soldats, il fallait des officiers. Le
comité agit ici avec sa promptitude ordinaire.
« La révolution, dit Barrere , doit tout háter
« pour ses besoins. La révolutíon est al'esprit
« humain ce que le soleil de l'Afrique est a la
« végétation. )} On rétablit l'école de Mars ; des
jeunes gens, choisis dans toutes les provinces,
se rendirent a pied et militaircment, a París.
Campés sous des tentes, aumilieu de la pIaine
des Sablons, ils devaient s'y instruire rapide
ment dans toutes les parties de l'art de la
guerre, et se ré~andre ensuite dans les armées.

Des efforts non moins grands étaient faits
pour recomposer notre marine. Elle était,
en 1789, de cinquante vaisseaux et d'autant
de frégates. Les désordres de la révoIution, et
les malheurs de Toulon, I'avaient réduite a
une cinquan taine de bátiments , dont trente
au plus pouvaient étre mis en mero Ce qui
manquait surtout , c'étaient les équipages el les
officiers. La marine exigeait des hommes ex
périmentés; et tous les hommes expérirneutés
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étaient incompatibles avec la révolution. La
réforme opérée dans les états-majors de l'ar
mée de terre, était donc plus inévitable encere
dans les états-majors de l'armée de mer, et
devait y causer une bien plus grande désorga
nisation, Les deux ministres, Monge et d'AI
barade, avaient succombé a ces difficultés, et
avaient été renvoyés. Le comité résolut encore
ici l'emploi des moyens extraordinaires. Jean
Bon-Saint-André et Prieur-de-Ia-Marne furent
envoyés a Brest avec les pouvoirs accoutumés
des commissaires de la convention. L'escadre
de Brest , apres avoir péniblement croisé, pen
dant qualre mois, le long des cotes de l'Ouest,
pour ernpécher les cornmunications des Ven
déeus avec les Anglais, s'était révoltée, par
suite de ses longues souffrances. A peine fut
elle rentrée, que l'amiral Morard de Gales fut
arrété par les représentants, et rendu respon
sable des désordres de l'escadre. Les équipages
furent entierement décornposés, et réorganisés
ala maniere prompte et violente des jacobins,
Des paysans, qui n'avaient jamais navigué,
furent placés abord des vaisseaux de la répu
blique, pour tnanceuvrer contre les, vieux ma
telots anglais ;on éleva de simples officiers
aux plus hauts grades, et le capitaine de vais
seau , Villaret-Joyeuse, fut promu au comman-
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dernent de l'escadre. En un mois de temps, une
flotte de trente vaisseaux se trouva préte aap
pareiller; elle sortit pleine d'enthousiasme , et
aux acclarnations du peuple de Brest , non
pas, il est vrai, pOllr aIler braver les formida
bles escadres de l'Angleterre, de la Hollande
et de l'Espagne, rnais pour protéger un convoi
de deux cents voiles, apportant d'Arnérique
une quantité considérahle de grains, et pour
se battre aoutrance si le salut du convoi l'exi
geait. Pendant ce temps, Toulon était le théátre
de créations non moins rapides. On réparait
les vaisseaux échappés a l'incendie , on en
construisait de nou.veaux. Les frais étaient pris
sur les propriétés des Toulonnais qui avaient
contribué alivrer leur port aux ennernis. A dé
faut des grandes flottes qui étaient en répa
ration , une multitude de corsaires couvraient
la mer, et faisaient des prises considérables.
Une nation hardie et courageuse, a qui les
moyens de faire la guerre d'ensernble man
quent, peut tonjours recourir a la gllerre de
détail, et y déployer son intelligence et sa
valeur ; elle fait sur terre la guerre des parti
sans , sur-mer celle des corsaires, Au rapport
de lordStanhope, nous avions, de 1793 a f 794,
pris quatre cent dix bátiments , tandis que les
Anglais né 11()lH~ en avaient pris que trois cent
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seize. Le gouvernement ne renoncait done pas
a rétablir nos forces, méme sur mero

De si prodigieux travaux devaient porter
leurs fruits, el nous allions recueillir en 1794
le prix des efforts de 1793.

La campagne s'ouvrit d'abord sur les Pyré
nées et les Alpes. Peu active aux Pyrénées oc
cidentales, elle devait l'étre davantage sur les
Pyrénées orientales, oú les Espagnols avaient
conquis la Ugne du Tech , el occupaient encore
le fameux camp du Boulou. Ricardos était
mort, et cet habile général avait été remplacé
par un de ses licutenants, le cornte de La Union,
excellent soldat , mais chef médiocre. N'ayant
pas recu encore les nou'\'eaux renforts qu'il
attendait , La Union songeait tout au plus a
garder le Boulou. Les Francais étaient com
mandéa par le brave Dugomroier, le vainqueur
de TOIlIQl1. Une partie du matériel et des trou
pes qui luí servirent a prendre cette place,
avaient été transportes devant Perpignan, tan
dis que les nouvelles recrues s'organisaient
sur les derrieres. Duzommier pouvait mettre
trente-cinq mille hommes en ligue, et profiter
da mauvais état oú se trouvaient actuellement
les Espagnols. Dagobert , toujours ardent mal
gré son age, proposait un plan d'invasion par
la Cerdague , qui, portant les Francais au-delá
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des Pyrénées, et sur les derrieres de l'armée
espagnole, aurait obligé celle-ci a rétrograder.
On préféra d'essayer d'abord l'attaque du
eamp du Boulou, et Dagobert, qui était avec
sa di vision dans la Cerdagne, dut attendre le
résultat de eette attaque. Le camp duBoulou,
plaeé sur les bords du Tech, et adossé aux
Pyrénées, avait pour issue la chaussée de Belle
garde, qui forme la grande route de Franee
en Espagne. Dugommier, au lieu d'aborder de
front les positions ennemies , qui étaient tres
bien fortifiées, songea a pénétrer par quel
que moyen entre le Boulou et la ehaussée de
Bellegarde, de maniere a[aire tomber le eamp
espagnol. Tout lui réussit amerveille. La Un ion
avait porté le gros de ses [orces a Céret, et
avait laissé les hauteurs de Saint-Christophe ,
qui dominent le Boulou, mal gardées. Dugom
miel' passa le Tech, jeta une partie de ses for
ces vers Saint-Christophe , attaqua avec le reste
le front des positions espagnoles, et, aprés un
eombat assez vif, resta maitre des hauteurs.
Des ce moment, le camp n'était plus tenable ,
il fallait se retirer par la ehaussée de Belle
garde; mais Dugornmier s'en empara, et ne
Íaissa plus aux Espagnols qu'une route étroite
et diffieile a travers le col de Porteil. Leur re
traite se ehangea hieutót en déroute. Chargés
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avec á-propos et vivacité, ils s'enfuirent en
désordre, et nous laisserent quinze cents pri
sonniers , cent quarante piéces de canon, huir
cents mulets chargés de leurs bagages, et des
effets de campement pour vingt mille hom
mes. Cette victoire, rem portée au milieu de
floréal (commencement de mai), nOIlS rendit
le Tech, et nous porta au-dela des Pyrénées.
Dugommier bloqua aussitót Collionre, Port
Vendre et Saint-Elme , pour les reprendre aux
Espagnols. Pendant cette importante vietoire,
le brave Dagobert, atteint d'une fievre , ache
vait sa longue et glorieuse carriere. Ce noble
viei!lard, agé de 76 ans, emporta les "egrets
et l'admira tion de l'armée.

Rien n'était plus brillant que notre début

aux Pyrénées orientales; du coté des Pyrénées
occidentales, nous enlevámes la vallée de Bas
tan, et ces triomphes sur les Espagnols que
nous n'avions pas encare vaincus jusqu'alors ,
exciterent une jaie universelle.

Du coté des Alpes, il nous restait toujours
a établir notre ligne de défense sur la grande
chaine. Vers la Savoie, nous avions, l'année
précédente , rejeté les Piérnontais dans les val
lées du Piémont, mais il nous restait aprendre
les postes du petit Saint-Bernard el du Mont
Cenis. Du coté de Nice, l'armée d'Italie cam-
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pait toujours en présence de Saorgio, sans
pouvoir forcer ce formidable camp des Four
ches. Le général Dugommier avait été rem
placé par le vieux Dumerbion, brave , mais
presque toujours malade de la goutte. Heu
reusement, il se laissait entiérement diriger par
le jeune Bonaparte , qui, comme on l'a vu,
avait décidé la prise de Toulon , en couseillant
l'attaque du Petit-Gibraltar. Ce service avait
valu a Bonaparte le grade de général de bri
gade, et une grande considération dans l'ar
mée, Apres avoir observé les positions enne
mies, et reconnu l'impossibilité d'enlever le
camp des Fourches, il fut frappé d'une idée
aussi heureuse que celle qui rendit Toulon a
la république. Saorgio est placé dans la vallée
de la Roya. Parallelement a eette val1ée se
trouve celle d'Oneille, dans laquel1e coule la
Taggia. Bonaparte imagina de jeter une divi
sion de quinze mille hommes dans la vallée
d'Oneille , de [aire remonter cette division jus
qu'aux sources du Tanaro, de la porter en
suite jusqu'au mont Tanarello, qui borde la
Roya supérieure , et d'intercepter ainsi la chaus
sée de Saorgio, entre le camp des Fourches
el le col de Tende, Par ce moyen, le camp des
Fourches , isolé des grandes Alpes, tombait
nécessairemcnt. II n'y avait qu'une objection
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it faire a ce plan, c'est qu'il obligeait l'armée
a emprunter le territoirede Genes. Mais la ré
publique ne devait pas s'enfaire un scrupule ,
cal' I'année précédente deux mille Piérnontais

avaient traversé le territoire g-énois, etétaien t

venus s'embarquer á Oneille pourToulon ; d'ail
leurs,l'attentat commis par les Anglais sur la
frégate la Modeste, dans le port. méme de Ge
nes ,était la plus éclatante violation du pays
neutre. Il y avait en outre un grand avantage
aétendre la droite de I'armée d'Iteliejusqu'a
Oneille; on pouvait par la couvrirune partie
de la riviere de Genes, chasser les eorsaires
du petit port d'Oneille oú ils se réfugiaient ha
bituellement, et assurer ainsi le commeree de
Genes avec le midi de la France. Ce commeree,
qui se faisait par le cabotage, était fort trou
blépar les. eorsaires et les escadres anglaises.
et il importait de le protéger paree qu'il con
tribuait a alimenter le Midi en graios. 00 ne
devait done pas hésiter a adopter le plan de
Bonaparte. Les représentants demandérentau
comité de salut public l'autorisation nécessaire,
etl'exécution de ce plan fut aussitótordonnée.

Le 17 germinal (6 avril) , une divisionrle
quatorze mille hommes, partagés en cinq bri
gades, passa la Roya. Le générai Masséna se
porta sur le mont Tanardo, et Bonaparte-avee

VI. 19
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trois hrigades se dirigea sur Oneille, en chassa
une division autrichienne, et y fit son entrée.
Il trouva dans Oneille douze pieces de canon,
et purgea le port de tous les corsaires qui in
festaientces parages. Tandis que Masséna re
montait du Tanardo jusqu'a Tanarello , Bona
parte continua son mouvement, et marcha
d'Oneille jusqu'á Ormea dans la vallée du Ta
naro. Il y entra le 15 avril ( 28 germinal), et
y trouva quelques fusils, vingt pieces de ca
non, et des magasins pleins de draps POUl'

l'habillement des troupes. Des que les brigades
francaises furent réunies dans la vallée du Ta
naro, elles se porterent vers la haute Roya,
pour exécuter le mouvement prescrit sur la
gauche des Piémontais. Le généraI Dumerbion
attaqua de front les positions des Piémontais ,
pendant que Masséna arrivait sur leurs flanes
et sur leurs derriéres. Apres plusieurs actions
assez vives, les Piérnontais ahandon nerent Saor
gio, et se replierent sur le col de Tende, et en- ;
fin abandonnérent le col de Tende mérne pour
se réfugier aLimone, au-rlelá de la grande
chaine. Tandis que ces choses se passaient dans
la vallée de la Roya, les vallées de la Tinca et
de la Vesubia étaient balayées par lagauche
de l'armée d'Italie ; et bientót apres , l'armée
des grandes Alpes, piquée d'émulation, prit
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de vive force le Saint-Bernard et le Mont-Cenis.
Ainsi , des le milieu de floré al ( commencement
de mai ) nous étions victorieux sur toute la
chaine des Alpes, et nous l'occupions depuis
les premiers mamelons de I'Apennin jusqu'au
Mont - Blanc. Notre droite appuyée a Ormea
s'étendait presque jusqu'aux portes de Genes,
couvrait une grande partie de la riviere du
Ponant, et mettait ainsi le commerce al'abri
des pirateries. Nons avions pris trois ou qnatre
mille prisonniers, cinquante ou soixante pie
ces de canon, beaucoup d'effets d'équipement,
et deux. places forres. Notre début était donc
aussi heureux aux Alpes qu'aux Pyrénées, puis
que sur les deux points il nous donnait une
frontiere , et une partie des ressources de l' en
nemi.

La campagne s'était ouverte un peu plus tard
sur le grand théátre de la guerre, e'est-a-dire
au Nord. La, cinq cent mille hommes allaient
se heurter depuis les Vosges jusqu'a lamer. Les
Francais avaient toujours leurs principales for
ces vers Lille , Guise et Maubeuge. Pichegru
était devenu leur général. Chef de l'armée du

Le

Rhin, I'année précédente, il était parvenu ase
donner l'honneur da déblocns de Landau, qui
appartenait au jeune Hoche; il avait capté la
confiance de Saint-Just , tandis que Hocheétait

19-
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jeté en prison, et avait obtenn le eommande
ment de l'armée du Nord. Jourdan, estimé
eomme général sage, ne fut pas jugé assez
énergique pour conserver le grand comman
dement du Nord, et il remplaea Hoche a l'ar
mée de la Moselle. Michaud remplacait Piche
gru a celle du Rhin. Carnot présidait toujours
aux opérations militaires , et les dirigeait de
ses bureaux.Saint·Justet Lebas avaient été en
voyés aGuise pour ranimer l'énergie de l'armée.

La nature des lieux commandait un plan d'o
pérations fort simple, et qui pouvait avoir des
résultats tres-prompts et tres-vastes: c'était de
porter la plus grande masse des forces fran
caises snr la Meuse, vers Namur, et de mena
cer ainsi les communications des Autrichiens.
C'est la qu'était la clef du théátre de la guerre,
et qu'elle sera toujours, tant que la guerre se
fera dans les Pays-Bas contre des Autrichiens
venus du Rhin. Toute diversion en Flandre
était une imprudence; cal' si l'aile jetée en
Flandre se trouvait assez forte ponr tenir tete
aux eoalisés, elle ne eontribuait qu'a les re
pousser de front, sans eompromettre leur re
traite; et si elle n'était pas assez considérable
pour obtenir des résultats décisifs , les coalisés
n'avaient qu'a la laisser s'avancer dans la West
Flandre, el pouvaient ensuite l'enfermer et l'ac-
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culer a la mero Pichegru, avec des connais
san ces , de l'esprit et assez de résolution, mais
un génie militaire assez médiocre, jugea mal
la position, et Carnot, préoccupé de son plan
de l'année précédente, persista a attaquer di
recternent le centre de I'ennemi , et a le faire
inquiéter sur ses deux ailes. En conséquence,
la masse principale dut agir de Guise sur le
centre des coalisés, tandis que deux fortes di
visions , opérant l'une sur la Lys, I'autre sur la
Sambre , devaient faire une double diversion.
Tel fut le plan opposé au plan offensif de Mack.

Cobourg commanrlait toujours en chef les
coalisés, L'empereur d' AlIemagne s'était rendu
en personne dans les Pays-Bas ponr excitar Son
armée, et surtout pour terrniner par sa pré
sence , les divisions qui s'élevaient achaque
instant entre les généraux alliés. Cobourg ré
unit une masse d'environ cent mille hommes,
dans les plaines du Cateau, pour bloquer Lan
drecies. C'était la le premier acle par lequelles
coalisés voulaient débuter, en attendant qu'ils
pllsseut obtenir des Prussiens la marche de la
Moselle sur la Sambre.

Les mouvements comrnencerent vers les der.
niers jours de germinal (mars), La masse en
nernie , apres avoir repoussé les divisions fran
caises disséminées devant elle, s'établit autour
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de Landrecies; le duc d'York fut placé en oh
servation vers Cambray; Cobourg vers Guise.
Par le mouvement que venaient de faire les
coalisés, les.divisions francaises du centre, ra
menées en arriere , se trouvaient séparées des
divisions de Maubeuge, qui formaient l'aile
droite. Le 2 floréal ( 21 avril), un effort fut
tenté pour se rattacher a ces divisions de Mau
beuge. Un combat meurtrier fut livré sur la
Helpe. Nos colonnes, toujours trop divisées,
furent repoussées sur tous les points, et ra
menées dans les positions d'oú elles étaient
parties,

On résolut alors une nouveIle attaque, mais
g~nérale, au centre el sur les deux ailes. La
division Desjardins , qui était vers Maubeuge,
devait faire un mouvement pour se réunir ala
division Charbonnier, qui venait des Ardennes.
Au centre, sept colonnes devaient agir a la fois
et concentriquement, sur toute la mas se en
nemie groupée autour de Landrecies.Enfin,
a la gauche, Souham et Morean, partant de
Lille avec deux divisions, formant en tout cin
quante mille hommes, avaient ordre de s'a

I vancer en Flandre, et d'enlever SOtiS les yeux
de Clerfayt, Menin et Courtray.

La gauche de l'armée francaise opéra sans
obstacles , car le prince de Kaunitz , avec la
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division qu'il avait sur la Sambre, ne pouvait
empécher la jonction de Charbonnier et de Des
jardins. Les colorines du centre s'ébranlerent
le 7 floréal ( 26 avril ), et marchérent de sept
points différents sur l'armée autrichienne. Ce
systéme d'attaques simnltanées et décousues ,
qui nous avait si mal réussi l'année précé
dente, ne nous réussit pas mieux cette fois. Ces
colounes , trop séparées les' unes des: autres , ne
purentse, soutenir, et n'obtlnrent StlP aucun
point un avantage .décisif L'une d~ellés', celIe
du général Chappuis , fut. méme. entierement
défaite. Ce général, partí deCambray, se trouva
opposé au duc d'York, qui, avons - nous dit ,
couvrait Landrecies de ce coté. IléparpilIa ses
troupes sur divers points, et se trouva devant
les positions retranchées de Trois-Villes avec
des forces .insuífisantes. Accablé .par le. feu des
Anglais, chargé en flanc par la cavalerie', .il fut
mis en déroute, et sa división dispersée rentra
pele - méle dans Cambray. Ces éohecs .prove
naient moins de nos troupes que de la mau
vaise condnite des opérations. Nos jeunes sol
dats , étonnés quelquefois d'un feu nouveau
pour eux, étaient cependant faciles á conduire
et araroener al'attaque, et iIs déployaient sou
vent une ardeur et un enthousiasme extraor
dinaires,
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Pendant qu'on faisaiteette infructueuse ten
tative sur le cenere.Iadiversion opérée en Flan
tire oontre'Clerfayt, réussissait pleinement. Sou
ham et'Mnreauétaient partis de Lille et s'étaient
portés á-MeninetCourtray, le7 floréal (2.6avril).
Ou sait que ces deux places sont situées ala
suite .l'une.de I'autre sur la Lys. Moreau inves
tirla premiére, Souham.s'earpara de la seconde.
Clerfayt',: -trompé sur la marche des Francais,
lesoherehait.oú ils n'étaient pas.-Bientót, ce
pendant¡ :il apprit l'investissement: de Menin
el la,prise de COUl:ttay, et voulutessayer de
nous faire rétrograder en menacant nos com
munications avec Lille. Le 9 floréal (28 avril) ,
en effet, il se porta aMouctoen .avec dix-huit
mille :~hommes, et vint.is'exposer imprudem-'
ment :mik eoups de' ciuqúantemille: Fram;ais,
qui antaitlDt1pu'Hécras'er 'én's~ repliant, Mo
reau :et :Souham , .rarnenaut aussitót une partie
(fe Ienrs troupes vers leurs eommunications
menacées , rnarcherent sur Moucroén et réso
lurent de livrcr bataille a Clerfayr. I1 était
retranché 'sur une position a laquelle on ríe
ponvait parvenir que par cinq défilés étroiis,
défendus par une formidable artillerie. Le JO

floréal (29 ,av~l), l'attaque fut ordonnée. Nos
j eunes soldars , dont la plupart voyaient le feu
púur la premiere fois, n'y résisterent pas d'a-



CONVENTION N A-TIONALE (179!¡)· 297

bord ; mais les généraux et les officíers brave
rent tous les dangers pour les rállier ; ils y
réussirent, et les positions furent enlevées. Cler
fayt perdit douze cents prisonniers, dont qua
tre-vingt-quatre officiers, trente-trois pie ces
de canon, quatre drapeaux et cinq cents fusils.
C'était notre premiere victoire au Nord, et elle
releva singulierement le courage de l'armée.
Menin fut pris irnmédiatement apreso Une di
vision d'érúigrés , qui s'y '1rouvait renfermée,
se sauva bravement , en se faisant jour le fer a
la main.

Le succes de la gauche et les revers du centre
déciderent Pichegru et Carnot a abandonner
tout-á-fait le centre ponr agir exclusivement
sur les ailes. Pichegru envoya le général Bon
naudavec vingt mille hommes aSanghien, prés
Lille , afin d'assurer les communications de
Moreau et de Souham. n ne laissa aGuise que
vingt mille hommes sous les ordres du géné
ral Ferrand , et détacha le reste vers Maubeuge,
pou!' le r-éunir aux divisions Desjardins et
Charbonnier. Ces forces réunies portérent a
cinquante-six mille hommes l'aile droite desti
née aagir sur la Sambre. Carnot, j llgeant encore
mieux que Pichegru la situation des choses ,
dorma un ordre qui décida le destin de la
campagne. Commencant a sentir que le point
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sur lequel il fallait frapper les eoalisés était
la _Sambre ~t la Meuse, que battus sur cette
ligne, ils étaient séparés de leur base, il 01'

donna a Jourdan d'amener a lui quinze mille
hommes de l'armée du Rhin, de laisser sur le
versant occidental des Vosges les troupes in
dispensables pour couvrir eette frontiere , de
quitter ensuite la Moselle, avec quarante-cinq
miUe hommes, et de se porter sur la Sambre a
marches forcées. L'armée de Jourdan,réunie
acelle de Maubeuge, devait former une masse
de quatre-vingt-dix ou cent mille hommes, et
entrainer la défaite des coalisés sur le point dé
cisif. Cet ordre, le plus beau de la campagne,
celui auquel il faut en attribuer tous les ré

sultats , partit le JI floréal (30 avril) des bu
reaux du comité de salut publico

Pendant ce temps, Cobourg avait 'pris Lan
drecies. N'attachant pas une assez grande irri
portance ala dé faite de Clerfayt, il se contenta
de détacher le duc d'York vers Lamain, entre
Tournay et Lille.

Clerfayt s'était porté dans la West-Flandre ,
entre la gauche avancée des Francais et la mer ;
de cette maniere, il était encore plus éloigné
qu'auparavant de la grande armée, el du se
cours que luí apportait le duc d'York. Les
Fraucais échelonnés aLille, Menin et Courtrav,



CONVENTION NATIONALE (1794). 299

formaient une colonne avancée en Flandre ;
Clerfayt, transporté aThielt, se trouvait entre
la mer et cette colonne ; le duc d'York, posté
a Lamain , devant Tournay, était entre eette
colonne et la grande masse coalisée. Clerfayt
voulut faire une tentative sur Courtray, et vint
l'attaquer le 2. T floréal (10 mai). Souham se
trouvait dans ce moment en arriere de Cour
tray; il fit promptement ses dispositions, revint
dans la place au secours de Vandamme, et,
tandis qu'il préparait une sortie, il détacha
Macdonald et Malbranck sur Menin , pour y
passer la Lys, et venir tourner Clerfayt. Le
combat se livra le 2.2 (11 mai). Clerfayt avait
fitÍt sur la chaussée de Bruges et dans les fau
bourgs, les meilleures dispositions; mais nos
jeunes réquisitionnaires braverent hardiment
le feu des maisons et des batteries, el apres un
ehoe violent , obligerent Cleefayt a. se retirer.
Quatre mille hommes des deux partís cou
vrirent le champ de bataille; et si, au lieu de
tourner l'ennemi du coté de Menin , on l'avait
tourné du coté opposé, on aurait pu lui cou
per sa retraite sur la Flandre.

C'était la seeonde fois que Clerfayt était
battu par notre aile gauche victorieuse. Notre
aile droite, sur la Sambre, n'était pas aussi
heureuse. Commandée par plusieurs généraux,
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<llli délibéraient en conseil de guerre avec les
représentants Saint-Just et Lebas , elle ne fut
pas aussi bien dirigée que les deux divisions
commandées par Souham et Moreau. Kléber
et Marceau, qu'on y avait transportes de la
Vendée, auraient pu la conduire a la victoire,
mais leurs avis étaiont peu écoutés, Le mouve
ment prescrit a cette aile droite, consistait a
passer la Sambre pour se diriger sur Mons. Un
premier passage fut tenté le 2.0 floréal (9 mai);
mais les dispositions nécessaires n'ayant pas
été faites sur l'autre rive, l'armée ne put s'y

maintenir, et fut obligée de repasser la Sambre
en désordre. Le 22, Saint-Just voulut tenter
un nouveau passage, malgré le mauvais succes
du prernier. Il eüt bien mieux valu attendre
l'arrivée de Jourdan, qui, ávec ses quarante
cinq mille hommes , devait rendre les succes
de I'aile droite infaillihles. Mais Saint-Just ne
voulait ni hésitation ni retard; et il faUut obéir

a ce proconsul terrible. Le nouveau passage ne
fut pas plus he ureux. L'arméc franchit une
seconde fois la Sambre; mais, attaquée encore
sur l'autre rive, avant de s'y étre solidement
établie , elle eút été perdue, sans la bravoure

de Marceau el la fermeté de Kléber.
Ainsi, depnis un mois, on se battait de Mau

bcuge jusqu'á la mer, avec un acharnement in-
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croyahle , et sans succes décisifs. Heureux ala
gauche, nous étions malheureux a la droite ;
mais nos troupes se formaient, et le mouve
ment habile et hardi prescrit a Jourdan, pré
parait des résultats immenses.

Le plan de Mack était devenu inexécutable.
Le général prussien Moellendorf refusait de se
rendre sur la Sambre, et disait n'avoir pas
d'ordre de sa cour. Les négociateurs anglais
étaient allés faire expliquer le cabinet prussien
sur le traité de La Haye, et, en attendant, Co-
houng , menacé sur l'une de ses ailes, avait été
obligé de dissoudre son centre a l'exemple de
Pichegru. Il avait renforeé Kaunitz sur la Sam
bre, et porte le gros de son arméc vers la
Flandre, aux environs de Tournay. Une action
décisive se préparait done a la gauche, cal' le
moment approchaít oii de grandes masses al
Iaient s'ahorder et se combattre.

On concut alors dans l'état-major autrichien,
un plan qui fut appelé de destruction , et qui
avait poul' but de couper l'armée francaise de
Lille, de l'envelopper et de l'anéantir-, Une pa
reille opération était possiblc, cal' les coalisés
pouvaient faire agil' pres de cent milIe hommes
contre soixante-dix , mais ils firent des dispo
sitions siugulieres pour arriver a eebut. Les
Francais étaient toujours distribués eornme il
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suit : Souham et Morean a Menin et Courtray,
avee einquante mille hommes, et Bonnaud
aux environs de Lille avec vingt. Les coalisés

étaient toujours répartis sur les deux flanes
de cette ligne avancée ; la division de Clerfayt
agauche dans la West-Flandre, la masse des
eoalisés a droite du coté de Tournay. Les coa
lisés résolurent de faire un effort concentrique
sur Turcoing, qui sépare Menin et Courtray
de Lille. Clerfayt dut y marcher de la West
Flandre , en passant par Werwick et Lincelles.
Les généraux de Busch, Otto, et le duc d'York
eurent ordre d'y marcher du coté opposé ,
c'est-á-dire de Tournay. De Busch devait se
rendre a Moucroén , Otto a Turcoing méme ,

et le duc d'York , en s'avancant a Roubaix et
Monvaux, donner la main a Clerfayt. Par cette
derniere jonction , Souham et Moreau se trou
vaient coupés de Lille. Le général Kinsky et
l'archiduc Charles étaient chargés, avec deux
fortes colonnes, de replier Bonnaud dans Lille.
Ces dispositions, pOllr réussir, exigeaient un
ensemble de mouvements impossibles a obte
nir. La plupart de ces corps, en effet, par
taient de points extrémement éloignés, et Cler
fayt avait a marcher au travers de l'armée
francaise.

Ces monvements devaient s'exécuter le 28
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floréal (] 7 mai). Pichegru s'était porté dans ce
moment a l'aile droite de la Sambre , pour r
réparer les échecs que cette aile venait d'es
suyer. Souham et Moreau dirigeaient l'armée
en l'absence de Pichegru. Le premier signe
des projets des coalisés Ieur fut donné par la
marche de Clerfayt sur Werwick; ils se por
terent aussitót de ce coté; mais, en apprenant
que la masse de l'ennemi arrivait du coté op
posé, et menacait leurs communications, ils
prirent une résolution prompte et habile : ce
fut de diriger un effort sur Turcoing pour s'em
parer de ceUe position décisive entre Menin et
Lille. Moreau resta avec la division Vandamme
devant Clerfayt, afin de ralentir sa marche, et
Souham marcha sur Turcoing avec quarante
cinq miUe hommes. Les communications avec
LiLle n'étant pas encore interrompues, on put
ordonner t.L Bonnaud de se porter de son coté
sur Turcoing, et de faire un effort puissant
pour conserver la communication de cette po
sition avec Lille. Les dispositions des généraux
francais eurent un plein succés, Clerfayt n'a
vait pu s'avancer que lentement; retardé a
Werwick, il n'arriva pas a Lincelles au jour
convenu. Le générai de Busch s'était d'abord
emparé de Moucroen ; mais il avait éprouvé
ensuite un léger échec, et Otto s'étant morcelé
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pour le secourír, n'était pas resté assez en
forces aTurcoing; enfin le due d'York s'était
avaneé a Roubaix et a Mouvaux, sans voir
venir Clerfayt, et sans pouvoir se lier a luí;
Kinsky et l'archiduc Charles n'arriverent vers
Lille que fort tard dans la journée du 28 (17
mai). Le lendemain matin 29 (18 mai), Souham
marcha vivement sur Turcoing, culbuta tout
ce qui se rencontra devant lui, et s'ernpara de
cette position importante. De son coté, Bon
naud , marchant de Lille sur le duc d'York , qui
devait s'ínterposer entre cette place et Tur
coing, le trouva morcelé sur une ligne éten
dne. Les Anglais, quoique surpris, voulurent
résister, mais nos jeunes réquisitionnaires ,

marchant avec ardeur, les obligerent a céder,
et afuir en jetant leurs armes. La déroute fut
telIe, que le duc d'York,courant atoute bríde,
ne dut son salut qu'a la vitesse de son cheval.
Des ce moment la confusion devint générale
chez les coalisés, et l'empereur d' Autriche, des
hauteurs de Templeuve, vit toute son armée
en fuite. Pendant ce temps, I'archiduc Charles,
mal avertí, mal placé, demeurait inactif au
dessous de Lille , et Clerfayt, arrété vers la
Lys, était réduit a se retirer. Telle fut l'issue
de ce plan de destruction. Il nous valut plu
sieurs rnilliers de prisonniers, beaucoup de
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matériel , et le prestige d'une grande victoire
remportée avec soixante-dix mille hommes sur
prés de cent mille.

Pichegru arriva lorsque la bataiUe était ga
gnée. Tous les eorps coalisés se replierent sur
Tournay, et Clerfayt, regagnant la Flandre ,
reprit sa position de Thielt. Pichegru profita
mal de eette importante victoirc. Les coalisés

s'étaieut groupés pres de Tournay, ayant leur
droite appuyée a l'Escaut, Le général francais
voulut faire enlever quelques fourrages qui
remontaient l'Escaut , el fit combattre toute
l'arrnée pour ce but puéril. S'approchant du
fleuve , il resserra les coalisés dans leur posi
tiou demi-circnlaire de Tournay. Bientót tous
ses eorps se trouverent successivement engagés
sur ce demi-cercle. Le combat le plus vif fut
livré a Pont-a-Chin , le long de I'Escaut. Il y
eut pendant douze heures un carnage affreux,
et sans auenn résultat possible. Il périt des
deux cótés sept a huit mille hommes. L'armée

franeaise se replia apres avoir brúlé quelques
bateaux, et en perdant une partie de l'ascen
dant que la bataille de Turcoing lui avait valu,

Cependant nous pouvions nous considérer
eomme victorieux en Flandre, et la nécessité
oú se trouvait Cobourg de porter des renforts
ail1eurs, allait y remire notre supériorité plus

VL 20
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décidée. Sur la Sambre, Saint-Just avait voulu
opérer un troisieme passage, et investir Char
leroi; mais Kaunitz, renforcé, avait fait lever le
siége au moment rnérne oú , par bonheur, Jour
dan arrivait avec toute l'armée de la Moselle.
Des ce moment quatre-vingt-dix mille hornmes
allaient agir sur la ligne véritable d'opérations,
et terminer les hésitations de la victoire. Au
Rhin, il ne s'était rien passé d'important. Seu
lement, le général Moel1endorff, profitant de la
diminution de nos forces sur ce point , nous
avait enlevé le poste de Kayserlautern, mais il
était rentré dans l'inaction aussitót apres cet
avantage. Ainsi , des le mois de prairial (fin de
mai), et sur tonte la ligne du Nord, nous avions
non-seulement résisté ala coalition, mais trio m
phé d'elle en plusieurs rencontres; nous avions
remporté une grande victoire, et nous HOUS

avancions sur deux ailes dans la Flandre et
sur la Sambre. La perte de Landrecies n'était

rien aupres de ces avantages, et de ceux que
la situation présente nous assurait.

La guerre de la Vendée n'avaitpas entiere
ment fini aprés la déroute de Savenay. Trois
chefs s'étaient sauvés, Larochejacquelein, Stof.
fIet et Marigny. Outre ces trois chefs, Cha
rette, qui, au lieu de passer la Loire, avait
pris l'ile de Noirmoutiers , restait dans la Basse-
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Vendée. Mais cette guerre se bornait mainte
nant a de simples escarmouches, et n'avait
plus rien d'inquiétant pour la république. Le
général Turrean avait recu le commandement
de I'Ouest. Il avait partagé l'armée disponible
en colonnes mobiles qui parcouraient le pays,
en se dirigeant concentriquement sur un mérne

point; elles battaient les bandes fugitives, et,
quand elles n'avaient pas a se battre ,elles
exécutaient le décret de la convention , c'est
a-dire , brülaient les foréts et les villages, et
enlevaient la population pour la transporter
ailleurs. Plusieurs engagements avaient eu lieu,
mais sans grands résultats. Haxo , apres avoir
repris sur Charelte les iles de Noirmoutiers et
de Bouin, avait espéré plusieurs fois se saisir
de lui; mais ce partisan hardi lui échappait
toujours et reparaissait bientót sur le champ
de bataille, avec une constance non moins
admirable que son adresse. Cette, malheureuse
guerre n'était plus désormais qu'une guerre de
dévastation. Le général Turreau fut contraint
de prendre une mesure cruelIe, c'était d'or
donner aux habitants des bourgs d'abandon
ner le pays, souspeine d' étre traités en enne
mis s'ils y restaient. Cette mesure les réduisait
ou a quitter le sol sur lequel ils avaient tous
leurs moyens d'existence, 0\1 a se soumettre

2 ;J.
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aux exécutions militaires, Tels sont les inévi

tables maux des guerres civiles.
La Bretagne était devenue le théátre d'un

nouveau genre de guerre, la guerre des
Chouans. Déja cette province avait montré
quelques dispositions a imiter la Vendée; ce
pendant le penchant a s'insurger n'étant pas
aussi général, quelques individus seulement ,
profitant de la nature des lieux, s'étaient li
vrés a des briganclages isolés, Bientót les dé
bris de la colonne vendéenne qui avait passé
en Bretagne accrurent le nombre de ces par
tisans. Leur principal établissement était dans
la forét du Perche, et ils parcouraient le pays
en troupes de quarante ou cinquante, attaquant
quelquefois la gendarmerie, faisant contribuer
les perites cornmunes, et commettant ces dés
ordres au nomde la cause royale et catholi
que. Mais la véritable guerre était finie , et il ne
restait plus qu'á déplorer les calamites partí
culiéres qui afflígeaíent ces malheureuses pro
vrnces.

Aux colonies et sur mer, la guerre n'était
pas moins active que sur le continent. Le riche
établissernent de Saint -Domingue avait été le
théátre des plus grandes horreurs dont l'his
toire fasse mention. Lesblancsavaientembrassé
avec enthousiasme la cause de la révolution,
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qui, selon eux , devait amener leur indépen
dance de la métropole; les mulátres ne l'avaient
pas embrassée avec moins de chaleur, mais ils
en espéraient autre chose que l'indépendance
politiquc de la colonie, et ils aspiraient aux
droits de bourgeoisie qu'on leur avait toujours
refusés. L'assemblée constituante avait recounu
les droits des mulátres ; mais les blancs, qui ne
voulaient de la révolution que pon!' eux , s'é
taientalors révoltés, etla guerre civileavait com
meneé entre l'ancienne raee des hommes libres
et les affranehis. Profitant de cette gllerre, les
negres avaient paru aleur tour sur la scene , et
s'y étaient annoneés par le feu et le sango Ils
avaient égorgé leurs maitres el incendié leurs
propriétés, Des ce moment, la colonie se trouva
livrée a la plus horrible confusion ; chaque
parti reprochait a l'autre le nouvel ennemi qui
venait de se présenter , et l'accusait de lui avoir
donné des armes. Les negres , sans se ranger
encore pour aucune cause, ravageaieut le pays.
Bientór eependant, excités par les envoyés de
la partie espagnole, ils prétendirent servir la
cause royale. Pour ajouter encore a la confu
sion, les Anglais étaient intervenus. Une partie
des blanes les avaient appelés dans un moment
de danger, el leur avaient cédé le fort irnpor
tant de Saint-Nicolas. Le cornmissaire Santho-
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nax, aidé surtout des mulátres et d'une partie
des blancs , résista a l'invasion des Anglais, et
ne trouva enfin qu'un moyen de la repousser:
ce fut de reconnaitre la liberté des negres qui
se déclareraient pour la république. La con
vention avait confirmé cette mesure et proclamé
par un décret tous les IH~gres libres. Des cet
instant, une portien d'entre eux, qui servaient
la cause royale, passerent du coté des répu
blicains; et les Anglais, retranchés dans le fort
de Saint- Nicolas, n'eurent plus aucun espoir
d'envahir cette riche possession , qui " long
temps ravagée, devaít enfin n'appartenir qu'á
elle - mérne. La Guadeloupe , aprés avoir été
prise et reprise, IlOUS était en fin restée ; mais
la Martinique était définitivement perdue.

Tels étaient les désordres des colonies, Sur
l'Oeéan se passait un événement important;
e'était l'arrivée de ce convoi d'Amérique si im
patiemment attendu dans nos ports. L'escadre
de Brest, au nombre de trente vaisseaux, était
sortie , comme on l'a vu, avec l'ordre de croi
ser, et de ne combattre q.e dans le cas oú le
salut du convoi l'exigerait impérieusement.
Nous avons déja dit que Jean-Bon-Saint-André
était a bord du vaisseau amiral; que Villaret
Joyeuse avait été fait de simple capitaine, chef
d'escadre ; que des paysans n'ayant jamais vu
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la mer, avaient été placés dans les équipages;
erque ces matelots, ces officiers , ces amiraux
d'un jour, étaient chargés de lutter contre la
vieille marine anglaise. L'arniralVillaret-Joyeuse
appareilla le I er prairial ( 20 mai), et fit voile
vers les Hes Coves et Flores pour attendre le
convoi, Il prit en route beaucoup de vaisseaux
de commerce anglais, et les capitaines lui di
saient : Vous nous prenez en détail , mais l'a
miral Hocoe va vous prendreen gros. En effet,
cet amiral croisait sur les cotes de la Bretagne
et de la Normandie, avec trente-trois vaisseaux
et douze frégates. I ..e 9 prairial (28 mai ), I'es
cadre francaise aper<;ut une flotte, Les équi
pages impatients regardaient grossir al'horizon
ces points noirs ; et, lorsqu'ils reconnurent les
Anglais, ils pousseren t des cris d'enthousiasme,
et demanderent le combat avec eette chaleur
de patriotisme qui a toujours distingué nos ha
bitants des cotes. Quoique les instructions don
nées au général ne lui permissent de se battre
que ponr sauver le convoi, cependant Jean
Bon-Saint-André, entrainé lui-mérne par l'en
thousiasme universel, consentir au combat, et
fit donner l'ordrede s'y préparer. Vers le soir,
un vaisseau de l'arriére-garde , le Révolution
naire, qui avait diminué de voiles, se trouva
engagé centre les Anglais, fit une résistance
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opiniátre , perdit son capitaine , et fut obligé
de se faire remorquer a Rochefort. La nuit
empécha l'action de devenir généraie.

Le lendemain 10 (29 mai), les deux escadres
se trouverent en présence. L'amiral anglais
manoeuvra contre notre arriere-garde. Le mou
vement que nous firnes pour la protéger, amena
l'engagement général. Les Fraucais ne manoeu
vrant pas aussi bien, deux de leurs vaisseaux,
l' lndomptable et le Tyrannicide , se trouverent
en présence de forces supérieures, et se batti
rent avec un courage opiniátre. Villaret-Joyeuse
don na l'ordre de secourir les vaisseaux enga
gés; mais ses ordres n'étant ni bien compris,
ni bien exécutés , il se porta seul en avant, au
risque de n'étre pas suivi. Cependant il le fut
hientót aprés : toute notre escadre s'avanca sur
l'escadre ennemíe , et l'obligea de reculer. Mal
heureusement nous avions perdu l'avantage du
vent ; nous fimes un feu terrible sur les An
glais, mais nous ne púmes pas les poursuivre.
Il HOUS resta cependant les deux vaisseaux et
le champ de bataille.

Le JI et le 12 (30 et 31 mai) , une brume
épaisse enveloppa les deux arrnées navales. Les
Francais tácherent d'entrainer les Anglais au
nord et a l'ouest de la route que devait suivre
le convoi. Le 13, la brume se dissipa ; un soleil
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éclatant éclaira les deux flottes, Les Francais
n'avaient plus que vingt-six vaisseaux , tandis
que leurs ennemis en avaient trente-six ; ils
demandaient de nouveau le combat, et il con..
venait de céder a leur ardeur ponr occuper
les Anglais, et les éloígner de la route du
convoi, qui devait passel' sur le champ de ba
taille du 10.

Ce combat, l'un des plus mémorables dont
l'Océan ait été le térnoin , commen«;;a a neuf
heures du matin, L'amiral Howe s'avanca pour
couper notre ligne. Une fausse manoeuvre du
vaissean la Montagne lui permit d'y pénétrer,
d'isoler notre aile gauche, et de l'accabler de
toutes ses forces. Notre droite et notre avant
garde resterent isolées. L'arniral voulait les ral
lier a lui pour se reporte!' sur l'escadre an
glaise, mais il avait perdu l'avantage du vent,
et resta cinq henres sans pouvoir se rapprocher
du charnp de bataille. Pendant ce temps , les
vaisseaux engagés se battaient avec un héroísme
extraordinaire. Les Anglais, supérieurs dans la
manoeuvre , perdaient leurs avantages dan s les
luttes de vaisseau a vaisseau , trouvaient des
feux terribles et des abordages formidables.
C'est au milieu de cette action acharnée, que le
vaisseau le Fengeur, démáté , amoitié détruit ,
et prét acouler, re fusa d'amener son pavillon,
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au risque de s'ahimer sous les eaux. Les An
glaís cesserent les premiers le feu, et se retire
rentétonnés d'une pareille résistance. Ils avaient
six de nos vaisseaux. Le Iendernain , Villaret
Joyeuse, ayant réuni son avant- garde et sa
droite, voulait fondre sur euxet leur enlever
leur proie. Les Anglais, fort eudommagés, nous
auraient peut-étre cédé la victoire. Jean- Bon
Saint- André s'opposa a un nouveau combat
malgré l'enthousiasme des équipages. Les An
glais pllrent done regagner paisiblement lenrs
ports; ils y rentrerent épouvantés de leur vic
toire , et pleins d'admiration pour la bravoure
de nos jeunes marins, Mais le but essentiel de
ce terrible combat était rempli. L'amiral Veus
tabel avait traversé , pendant eette journée
du 13, le champ de bataille du 10, l'avait
trouvé eouvertde débris, et était entré heu
reusement dans les ports de France.

Ainsi , victorieux aux Pyrénées el aux Alpes,
menacants dans les Pays-Bas , héroiques sur
mer , et assez forts ponr disputer chérement
une victoire navale aux Anglais, nous com
mencions l'année 94 de la maniere la plus
brillante el la plus glorieuse.
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CHAPITRE VI.

Situation intérieuro au commencement de l'année 1794.
- Travaux admiuistratifs du comité. - Lois de finan
ces. Capiralisation des rentes viagéres, - État des pri
sonso Persécutions politiques. Nombreuses exécutions.
- Tentative d'assassinat sur Robespierre et Collot
d'ilerbois. - Domination de Robespierre. - La secte
de la mere de Dieu, - Des divisions se manifestent
entre les comités. - Féte a l'E:tre supréme. - Loi du
2.2. prairial réorganisant le tribunal révolutionnnirev--c

Terreur extreme. Grandes exécutions aParis, Missions
de Lchon , Carrier et Maignet; cruautés atroces com
mises par eux. Noyades dans la Loire. - Rupture entre
les chefs du comité de salut puhlic; retraite de Robes
piert'e.

TANDlS qu'au dehors la république était vic
torieuse , son état intérieur n'avait pas cessé
d'étre violento Ses maux étaient toujours les
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mémes : c'étaient les assignats , le maximum ,
la rareté des subsistances , la loi des suspects,
les trihunaux révolutionnaires.

Les embarras résultant de la nécessité de ré
gler tous les mouvernents du commerce n'a
vaient fait que s'accroitre. On était obligé de
modifier sans cesse la Joi du maximum; íl
fallait en excepter tantót les fils retors et Ieur
accorder dix pour cent au-dessus du tarif; tan
tót les épíngles, les hatistes , les linons, les
mousselines, les gazes, les dentelles de 61 et
de soie , les soies et les soieries. Mais tandis
qu'il fallait excepter du maximum une fonle
d'objets , il en était d'autres qu'iJ devenait ur
gent d'y sournettre. Ainsi , le prix des chevaux
étant devenu excessif, on n'avait pu s'ernpécher
d'en déterminer la valeur suivant la taille et la
qualité. De ces moyens résultait toujours le
méme inconvénient. Le cornmerce s'arrétait
et fermait ses marchés , ou bien s'en ou vrait de
clandestins ; et ici I'autorité devenait impuis
saute, Si par les assignats elle avait P" réaliser
la valeur des biens natiouaux , si par le maxi
mum elle avait pu mettre les assignats en rap
port avec les marchandises, il n'y avait aucun
moyen d'empécher les marchandises de se sup
primer OH de se cachet' aux acheteurs. Aussi
les plaintes ne cessaient de s'élever contre les
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marchands qui se retiraient, ou qui fermaient
leurs magasins.

Cependant l'état des subsistances causait
rnoius d'inquiétude cette année. Les convois
arrivés du nord de l'Amérique, et une réeolte
abondante , avaient fourni une quantité suffi
sante de graios pOllr la consornmation de la
France. Le comité, administrant toutes choses
avec la méme vignenr, avait ordonné que le
recensement de la récolte serait fait par la
commission des subsistances , et qu'une partie
des grains serait hattue sur-le-champ ponr
snffire aux approvisionnements des marchés.
On avait eu quelque craintc de voir les mois
sonneurs errants qui se déplacent pour se
rendre dans les provinces a grain, exiger des
salaires extraordinaires; le comité déclara que
tous les cítoyens et citoyennes connus ponl'
s'employer aux travaux des récoltes étaient
en réquisition forcée, et que leurs salaires se
raient déterminés par les autorités locales.
Bientót des gar<;;ons bouchers et boulangers
s'étant mutinés, le comité prit une mesure plus
générale, et mit en réquisition les onvriers de
toute espeee, qui s'employaient a la manipu
lation , au transport el au débit des marchan-
dises de premiere nécessité. .

Les approvisionnernents en viande étaient
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beaucoup plus difficiles et plus inquiétants.
On en manquait surtout aParis; et, depuis le
moment oú les hébertistes avaient voulu se
servir de cette disette pour exciter un monve
ment , le mal n'avait fait que s'accroitre. On
fut obligé de mettre la ville de Paris a la ra
tion de viande. La cornmission des subsistances
fixa la consommation journaliere a soixante
quinze boeufs , cent cinquante quintaux de
veau et de mouton , et deux cents cochons.
Elle se procurait les bestiaux nécessaires , et
les envoyait al'hospice de I'Humanité , qui était
désigné comme l'abattoir commun, et comme
le seul autorisé. Les bouchers nommés par
chaque section venaient y chercher la viande
qui leur était destinée, et en recevaient une
quantité proportionnée a la population qu'ils
avaient aservir. Tous les cinqjours, ils devaient
distribuer achaque famille une derni-livre de
viande par tete. On employait encore ici la res·
so urce des cartes, délivrées par les comités ré
volutionnaires, pour la distribution du pain,
et portant le nombre d'individus dont se com
posait chaque famille. Pour éviter les tumultes
et les longues veilles , défense était faite de se
rendre avant six heures du matin ala porte des
bouchers.

L'insuffisance de ces réglements se Iit bientót
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sentir; déja il s'était établi, eomme nous I'avons
dit ailleurs, des boueheries clandestines. Le
Hombre en devint tous les jours plus gralld. Les
hestiaux n'avaient pas le temps d'arriver aux
rnarchés de Neubourg, Poissy et Sceaux; les
houchers des campagnes les devancaient , et
venaient les acheter dans les herbages mérne.

Profitant de la négligence des comrnunes ru
rales dans l'exécution de la loi , ces bouchers
vendaient au-dessus du maximum, et fournis
saient tous les habitants des grandes commu
nes , et particuliérernent ceux de Paris, qui ne
se contentaient pas de la demi-Iivre distrihuée
tous les cinq jours. De eette maniere, les bou
chers de campagne absorbaient le commerce
de ceux des villes , qui n'avaient presque plus
rien a faire depuis qu'ils étaient bornés a dis
tribuer les rations, Plusieurs d'entre eux de
manderent mérne une loi qui les autorisát a
résilier les baux de leurs boutiques. Il fallut
alors porter de nouveaux réglernents pour em
pécher que les bestiaux fussent détournés des
marchés ; el on obligea les propriétaires d'her
bages a des déclarations et él des formalités
extrémement genantes. On fut forcé de des
cendre ades détails bien plus minutieux encore;
le bois et le charbon n'arrivant plus, a cause
du maaiimum , ce qui donnait lieu a des soup-
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cons d'accaparement, on défendit d'avoir chez
soi plus de quatre voies de bois , el plus de
deux voies de charbon.

Le nonveau gouvernement suffisait avec une
activité singuliere a toutes les difficultés de la
carriere oú il se trouvait engagé. Tandis qu'il
rendait ces réglements si multipliés, il s'occu
pait de réformer l'agriculture, de changer la
législation du fermage, ponr diviser l'exploita
tion des terres; d'introduire les nouveaux asso
Jements, les prairies artificielles et l'éducation
des bestiaux; il déerétait I'institution de jar
dins botaniques, dans tous les chefs-lieux de
départernent , pour naturaliser les plantes exo
tiques, former des pépinieres d'arbres de toute
espece , et ouvrir des cours d'agrieultnre a
l'usage et a la portée des eultivateurs; il or
donnait le desséchement' général des marais ,
d'apres un plan vaste et bien con~u; il décidait
que l'état ferait les avances de eette grande
entreprise , et que les propriétaires dont les
terres seraient desséchées et assainies paieraient
un droit , ou céderaient leurs terres moyennant
un prix déterminé; enfin, il engageait tous les
architectes a présenter des plans ponr rebatir
les villages en démolissant les cháteaux ; il 01'

donnait des embellissements pour rendre le
jardín des Tuileries plus cornmorle au public;
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il demandait a tous les artistes un projet pour
changer la salle d'Opéra en une arene couverte,
011 le peuple s'assemblerait en hiver.

Ainsi done, il exécutait ou du moins essayait
presquc tout a la fois; tant il est vrai que c'est
lorsqu'on a le plus a faire, qu'on est le plus
capable de beaucoup faire! Le soin des finan ces
n'était pas le moins difficile et le moins in
quiétant de tous. On a vu quelles ressources
furent imaginées, au mois d'aoút 1793, pour
remettre les assignats en valeur , en les reti
rant en partie de la circulation. Le milliard
retiré par l'emprunt forcé, et les victoires qui
terrninérent la campagne de 1793, les releve
rent, et, cornme nous J'avons dit ailleurs , ils
remonterent presque au pair, grace aux lois
terribles qui rendaient la possession du nu
méraire si dangereuse. Cependant eette appa
rente prospérité dura peu; les assignats retom
berent hientót , et la quantité des émissions
les déprécia rapidement, Il en rentrait bien
une partie par les ventes des biens nationaux,
mais cette rentrée était insuffisante. Les hiens
se vendaient au-dessus de I'estirnation , ce qui
n'avait rien d'étonnant , cal' l'estimation avait
été faite en argent, et le paiement se faisait en
assignats. De cette maniere, le prix était réel

lernent fort au-dessous de l' estimation quoi-
VI. 21
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qu'il parút étre au - dessus. D'ailleurs, cette
absorption des assignats ne pouvait étre que
lente, tandis que l'émission était nécessaire
ment immense et rapide. Douze cent mille
hommes a solder et a armer, un matériel a
créer, une marine a construire, avec un papier
déprécié , exigeaient des quantités énormes
de ce papier. Cette ressource étant devenue la
seule, et le capital des assignats, d'ailleurs ,
s'augmentant chaque jourpar les confiscations,
on se résigna a en user autant que le besoin
le réclamerait. On abolit la distinction entre la
caisse de l'ordinaire etde l'extraordinaire, l'une
réservée au produit des irnpóts, I'autre a la
création des assignats. On confondit les deux
natures de ressources, et chaque fois que le
besoin l'exigeait, on suppléait au revenu par
des émissions nouvelles. Au commencement
de 1794 (an I1), la somme totale des émissions
s'était accrue du double. Pres de quatre mil
liards avaient été ajoutés ala somme qui existait
déja , et l'avaient portée a environ huit mil
liards. En retranchant les sommes rentrées et
hrúlées , et ceHes qui n'avaient pas encore été
dépensées, il restait en circulation réelle cinq
milliards cinq cent trente-six millions. On dé
créta, en messidor an II (juin 1794), la créa
tion d'un nonveau milliard d'assignats de toute
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valeur, depuis 1,000 franes jusqu'á 15 sous,
Le comité des financcs eut encare recours a
l'emprunt forcé sur les riches. On se servit des
roles de l'année préeédente, et on imposa a
ceux qui étaient portés sur ces roles une con
tribution extraordinaire de guerre, du dixiéme
de l'emprunt forcé, c'est-á-dire de cent millions.
Cette somme ne leur fut pas imposée a titre
d'emprunt remboursable , mais atitre d'impót
qui devait étre payé par eux sans retour.

Pour compléter l'établissement du grand
livre, et le projet d'uniformiser la dette publi
que, iI restait a capitaliser les rentes viageres,
et a les convertir en une inscription. Ces rentes
de toute espece et de toute forme étaient 1'0b
jet de l'agiotage "le plus compliqué; comme
les anciens coutrats sur l'état , elles avaient l'in
convénient de reposersur un titre royal, et
d'obtenir une préférence marquée sur les va
Ieurs républicaines; cal' on se disait toujours
que si la république eonsentait a payer les
dettes de la monarchie, la monarchie ne con
sentirait pas a payer celles de la république.
Cambon acheva done son grand ou,vrage de
la régénération de la dette, en proposant et
en faisant rendre la loi qui capitalisait les rentes
viageres, les titres devaient étre remis par les
notaires, et brülés ensuite, comme l'avaient été

21.
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les contrats. Le capital fourni autrefois par le
rentier était converti en une inscription , et por
tait un intérét perpétuel de cinq pour cent, au
lieu d'un revenu viager. Cependant, par égard
pour les vieillards et les rentiers peu fortunés,
qui avaient voulu douhler Ieurs ressources en
les rendant viageres , on conserva les rentes
modiques, en les proportionnant a I'áge des
individua, De quarante a einquante ans, on
laissa exister toute rente de quinze cents adeux
mille franes; de cinquante a soixante, toute
rente de trois mille a quatre milIe; et ainsi de
suite jusqu'a l'áge de eent ans, et jusqu'á la
sornme de 10,500 franes. Si le rentier eomprís
dans les eas ci-dessus , avaít une rente supé

rieure au taux désigné, le surplus était capi
talisé. Certes, on De pouvait garder plus de
ménagements pour les fortunes médiocres et
la vieillesset cependant aucune loi ne donna
lieu :i plus de réclamations et de plaintes, et
la convention essuya , pour une mesure sage
et ménagée avee humanité , plus de hlárne que
pour les mesures terribles qui signalaient cha
que jour sa dictature. Les agioteurs étaient fort
eontrariés, paree que la loi exigeait, pour re
connaitre les créanees, les certifieats de vie.
Les porteurs de titres d'émigrés ne pouvaient
pas se procurer aisément ces eertifieats; anssi
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les agíoteurs, qui étaient lésés par eette con
dition , firent de grandes déclamations au nom
des vieillards et des infirmes; ils disaient qu'on
ne respectait ni l'age ni l'indigence ; ils persua.
daient aux rentiers qu'ils ne seraient pas payés,
paree que l'opération et les formalités qu'elle
exigeait entraineraient des délais intermina
bies; eependant il n'en fut rien, Cambon fit
modifier quelques clauses du décret, et, veil
lant sans cesse a la trésorerie, y fit exécuter
le travail avec la plus grande promptitude. Les
rentiers qui n'agiotaient pas sur les titres d'au
trui , et qui vivaient de leur propre revenu,
furent payés promptement;et, eomme dit Bar
re re , au lieu d'attendre leur tour de paiement,
dans des eours décou vertes , et exposés a l' in
tempérie des saisons, ils l'attendaient dans les
salles chaudes et couvertes de la trésorerie.

A coté de ces réformes utiles, les cruautés
continuaient d'avoir leur cours. La loi qui ex
pulsait les ex-nobles de Paris, des places fortes
et maritimes, donnait lieu aune foule de vexa
tions, Distinguer les vrais nobles, aujourd'hui
que la nohlesse était une calamité , n'était pas
plus facile qu'a l'époque oú elle avait été une
prétention. Les roturiéres mariées a des no
bIes, et devenues veuves, les acheteurs de
charges qui avaient pris le titre d'écuyers, ré-
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clamaient pour étre exemptés d'une distinction
qu'ils avaient autrefois avidement recherchée.
Cette loi ouvrait done une nouvelle carriére a
l'arbitraire etaux vexations les plus tyranniques.

Les représentants en mission exercaient Ieur
autori té avec la derniére"rigueur , et quelques
uns se livraient a des cruautés extravagantes
et monstrueuses. A Paris, les prisons se rem
plissaient tous les jours davantage. Le comité
de süreté générale avait institué une police qui
répandait la terreur en tous Iieux, Le chef était
un nommé Héron, qui avait sous sa direction
une nuée d'agents, tous dignes de lui. Ils étaient
ce qu'on appelait les porteurs d'ordre des co
mités. Les uns faisaient l'espionnage; les au
tres, munis d'ordres secrets, souvent méme
d'ordres en blanc, allaient faire des arresta
tions soit dans Paris, soit dans les provinces.
On Ieur allouait des sommes pour chacunc de
leurs expéditions; ils en exigeaient en cutre
des prisonniers , et ils ajoutaient ainsi la rapine
a la cruauté. Tous les aventuriers licencies avec
l'armée révolutionnaire, ou renvoyés des bu
reaux de Bouchotte, avaient passé dans ces
nouveaux emplois, et en étaient devenus bien
plus redoutahles. Ils s'introduisaient partout,
dans les promenades, les cafés, les spectac1es;
achaque instant on se croyait poursuivi OH
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écouté par l'un de ces inquisiteurs. Gráce a
leurs soins, le nombre des suspects avait été
porté asept ou huit mille dans Paris seulement.
Les prisons n'offraient plus le méme specta
ele qu'autrefois; on n'y voyait plus les riches
contribuant pour les pauvres, et des hommes
de toute opinion , de tout rang , menant a frais
communs une vie assez douce, et se consolant,
par les plaisirs des arts , des rigueurs de la
captivité. Ce régime avait paru trap supporta
ble pour ce qu'on appelait des aristocrates; OIl

avait prétendu que le luxe et l'abondance ré~

gnaient chez les suspects, tandis qu'au dehors
le peuple était réduit ala ration; que les riches
détenus se plaisaient a gaspiller des suhsis
tances qui auraient pu servir a alimenter les
citoyens indigents, et il avait été décidé que le
régime des prisons serait changé. En consé
quence il avait été établi des réfectoires et des
tables communes ; on donnait aux prisonniers,
a des heures fixées et daos de grandes salles,
une nourriture détestable et malsaine, qu'on
leur faisait payer trés-cher, Il ne leur était plus
permis d'acheter des aliments pour suppléer a
ceux qu'ils ne pouvaient pas manger. On fai
sait des visites, onleur enlevait leurs assignats,
el 00 leur ótait ainsi tout moyen de se pro
curer des soulagements. 00 ne leur donnait
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plus la méme liberté de se voir et de vivre
en commun; et aux tourments de l'isolement
venaient s'ajouter les terreurs de la mort, qui
devenait chaque jour plus active et plus
prompte. Le tribunal révolutionnaire commen
cait , depuis le proces des hébertistes et des
dantonistes, a immoler les victimes par trou
pes de vingt a la fois. 11 avait condamné la fa
mille des Malesherbes, et leur parenté , au
nombre de quinze ou vingtpersonues. Le res
pectable chef de eette rnaison était allé a la
mort avee la sérénité et la gaité d'un' sage. Fai
sant un faux pas tandis qu'il marchait al'écha
faud, it avait dit : « Ce faux pas est d'un mauvais
augure; un Romain serait rentré chez lui. »

Aux Malesherbes avaient été joints vingt-deux
membres du parlernent. Le parlement de Tou
louse fut immolé presque tout entier. Enfin
les fermiers - généraux venaient d'étre mis en
jugement a cause de leurs anciens marchés
avec le fisco On leur prouva que ces marchés
renfermaient des conditions onéreuses al'état,
et le tribunal révolutionnaire les envoya a l'é
chafaud, pour des exactions sur le tabac, le
sel, etc. Dans le nombre était un savant iIlus
tre, le chimiste Lavoisier, qui demanda en
vain quelques jours de sursis pour écrire une
découverte,
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L'impulsion était donnée ; on administrait,
on combattait, on égorgeait avec un ensemble
effrayant. Les comités, pIacés au centre , gou
vernaient avec la méme vigueur. La conven
tion, toujours siIencieuse, décernait des pen
sions aux veuves et aux enfants des soldats
morts pour la patrie, réformait des jugements
de tribunaux, interprétait des décrets , réglait
l'échange de certaines propriétés du domaine,
s'occupait en un mot des soinsles plus insi
gnifiallts et les plus accessoires. Barreré venait
tous les jours lui lire les rapports des victoires.
11 appelait ces rapports des carmagnoles. A la
fin de chaque mois, il annoneait , pour la
forme, 'que les pouvoirs des comités étaient
expirés', et qu'il fallait les renouveler. Alors OIl

lui répondait avec des appIaudissements que
les comités n'avaient qu'a poursuivre Ieurs tra
vaux. Quelquefois mérne il oubliait cette for
malité, et les comités n'en restaient pas moins
en fonctions.

C'est dans ces moments d'une soumission
absolue que les ames exaspérées éclatent, et
que les coups de poignard sont a redouter
pour les autorités despotiques. Il s.e trouvait
alors aParis un homme , employé comme gar
<{on de bnreau a la lotcrie nationale, qui avait
été autrefois au service de plusieurs grandes
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famiJIes, et qui éprouvait une violente hainc
contre le régime actuel. Il était agé de cin
quante ans, et se nommait LadmiraI. Il avait
formé le projet d'assassiner l'un des membres
les plus influents du comité de salut public,
Robespierre ou Collot-d'Herbois. Depuis quel
que temps il s'était logé dans la méme maison
que Collot-d'Herhois , rue Favart , et il hésitait
entre ColIot et Robespierre. Le 3 prairial
(22 mai }, résolu de frapper Robespierre, il
se rendit au comité de salut public, et l'atten
dit toute la journée dans la galerie qui abou
tissait a la salle du comité. N'ayant pu l'y ren
contrer, il était revenu chez lui, et s'était placé
dans l'escalier afin de frapper Collot-d'Herbois.
Vers minuit, Collot rentrait et montait son
escalier, lorsque Ladmiral lui tire un coup de
pistolet a hout portant. Le pistolet fait faux
feu. Ladmiral tire un second coup, et l'arme
se refuse encore ason dessein. Il tire une troi
sieme fois; cette fois le coup part, mais il
n'atteint que les murailles. Alors une Iutte
s'engage. Collot-d'Herbois crie al'assassin. Heu
reusement pour lui une patrouille passait dans
la rue ; elle accourt a ce bruit; Ladmiral prend
la fuite alors, remonte dans sa chamhre , et
s'y enferme. On le suit et on veut enfoncer la
porte. JI déelare qu'il est armé, et qu'il va
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faire feu sur ceux qui se présenteront pour
le saisir. Cette menace n'intimide pas la pa
trouille. On force la porte; un serrurier, nommé
Geffroy, s'avance le premier, et recoit un coup
de fusil qui le blesse presque mortellement.
Ladmiral est aussitót arrété et conduit en pri
son. Interrogé par Fouquier-Tinville, il raconte
sa vie, ses projets, et les tentatives qu'il a faites
pour frapper Robespierre avant de songer a
Collot-d'Herbois. On lui demande qui l'a porté
a commettre ce crime. Il répond avec fermeté
que ce n'est point un crime; que e'est un ser
vice qu'il a voulu rendre a son pays; que lui
seul a con<;u ce projet sans aucune suggestíon
étrangére , et que son unique regret est de
n'avoir pas réussi.

Le bruit de cette tentative se répand avec
rapidité, et, suivant l'usage, elle augmente la
puissance de ceux contre lesquels elle était di
rigée. Barreré s'empresse le lendemain, 4prai
rial, de venir a la convention faire le récit de
cette nouvelle machination de Pitt. « Les fac
« tions intérieures , dit-il, ne cessent de cor
« respondre avec ce gouvernement marchand
« de coalitions, acheteur d'assassinats , qui
« poursuit la liberté comme sa plus grande
« ennemie, Tandis que nous mettons al'ordre
« du jour la justice et la vertu , les tyrans coa-
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« lisés mettent a l'ordre du jour le crime et
« l'assassinat. Partout vous trouverez le fatal
« génie de l'Anglais : dans nos marchés , dans
(e nos achats, sur les mers, dans le continent,
« chez les roitelets de 1'Europe comme dans
« nos cités. C'est la méme tete qui dirige les
« mains qui assassinent Basseville á Rome , les
« marins francais dans le port de Genes, les
« Francais fideles en Corse; e'est la méme tete
« qui dirige le fer contre Lepelletier et Marat ,
« la guillotine sur Chalier , et les armes a feu
« sur Collot - d'Herbois. » Barreré produit en
suite des Iettres de Londres et de Hollaude
qui ont été intereeptées, et qui annoncent que
les complots de Pitt sont dirigés contre les co
mités, et particuliérernent contre Robespierre.
Une de ces lettres dit en substance : « Nous
« craignons beaucoup 1'influence de Robes
« pierre. Plus le gouyernement francais répu
« blieain sera concentré, plus il aura de force,
(e et plus il sera difficile de le reo verser. »

Une pareille maniere de présenter les faits
était bien propl'e a exciter le plus vif intérét

en faveur des comités, et surtout de Robes
pierre, et aidentifier leur existence avee eelle
de la république. Barrcre raconte ensuite le
fait avec toutes ses circonstances, parle de
l'empressement auendrissant que les autorités
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constituées ont montré pour protéger la re
présentation nationale , et raeonte en termes
magnifiques la eonduite du citoyen Geffroy,
qui a re<;u une blessure grave en saisissant
l'assassin. La convention eouvre d'applaudis
sements le rapport de Barrere ; elle ordonne
des reeherehes pour s'assurer si Ladmiral n'au
rait pas des eomplices; elle décréte des rerner
ciements ponr le citoyen Geffroy, et décide ,
pour le récompenser, qne le bulletin de ses
blessures sera lu tous les jours a la tribune.
Couthon fait ensuite un discours fulminant,
pour demander que le rapport de Barreré soit
traduit en toutes les langnes , et répandu dans
tous les pays. «( Pitt, Cobourg, s'écrie-t-il , et
« vous tous, Iáches et petits tyrans., qui regar
« dez le monde eomme votre héritage, et qui,
« dans les derniers instants de votre agonie,
« vous débattez avec tant de fureur, aiguisez,
« aiguisez vos poignards; 1l0US vous méprisons
« trop pour vous craindre, et vous savez bien
« que nons sommes trop grands ponr vous
« imiter! » La salle retentit d'applaudissements.
Couthon ajoute : « Mais la loi dont le regne
« vous épouvante a son glaive levé sur vous:
« elle vous frappera tous. Le genre hurnain a
« besoin de cet exemple, et le ciel, que vous
( outragez, l'aordonné! »
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Collot-d'Herbois arrive alors eomme pour
reeevoir les marques d'intérét de l'assemblée;
il est aeeueilli par des aec1amations red ou
blées, et il a peine a se faire entendre. Robes
pierre, beaueoup plus adroit , ne parait pas,
et semble se soustraire aux hommages qui l'at
tendent.

Dans eette mérne journée du J 4, une j eune
fille, nommée Céeile Renault, se présente a la
porte de Robespierre, avee un paquet sous le
bras; elle demande a le voir, et insiste avee
force pour étre introduite aupres de lui, Elle
dit qu'un fonetionnaire public doit toujours
étre prét a reeevoir eeux qui ont a l'entrete
nir, et finit méme par injurier les hótes de
Robespierre, les Duplaix, qui ne voulaient
pas la reeevoir. Aux instanees de eette jeune
fille , et ason air étrange, on concoit des soup·
<;ons; on se saisit d'elle, el on la livre a la po
lice. On ouvre son paquet, et on y trouve des
hardes et deux eouteaux. Aussitót on prétend
qu'elle a voulu assassiner Robespierre; on I'in
terroge, elle s'explique avee autant d'assu
ranee que LadmiraI. On lui demande ce qu'elle
voulait de Robespierre, elle dit que c'était
pour voir comment était fait un tyran. On la
presse, on veut savoir pourquoi ce paquet,
pourquoi ces hardes et ces couteaux; elle ré-

..
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pond qu'elle n'a voulu faire aueun usage des
couteaux; que quant aux hardes, elle s'en
était munie paree qu'elle s'attendait aétre con
duite en prison, et de la prison a la guillotine.
Elle ajoute qu'elle est royaliste, paree qu'elle
aime mieux un roi que cinquante mille. On
insiste davantage, on lui fait de nouvelles
questions, mais elle refuse de répondre, et de
mande a étre conduite a. l'échafaud,

n suffisait de ces in dices pour en conclure
que la jeune Renault était un des assassins ar
més conlre Robespierre, A ce dernier fait vint
s'en ajouter un autre. Le lendemain, aChoisy
sur-Seine, un citoyen raeontait dans un café
la tentative d'assassinat commise sur Collot
d'Herbois , et se réjouissait de ce qu'elle n'avait
pas réussi. Un nornmé Saintanax, moine , qui
écoutait ce récit, répond qu'ilest malheureux
que ces scélérats du comité aient échappé,
mais qu'il espere qne tót ou tard ils seront
atteints. On s'empare snr-le-champ du mal..
heureux, et on le traduit dans la nuit mérne

a Paris. C'était plus qu'il n'en fallait poul' sup..
poser de vastes ramifications; on prétendit
qu'il y avait unebande d'assassins préparée ;
on s'empressa d'accourir autnur des memhres
du comité, on les engageaase garrler, et aveil
ler sur Ieurs jours si précieux ala patrie. Les
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sections s'assemblerent , et envoyérent de nou
veau des députations et des adresses a la con
vention. Ellesdisaieilt que parmi lesmiracles
que la Providence avait faits en faveur de la
république, la maniere dont Bobespierre et
Collot - d'Herbois venaient d'échapper aux
coups des assassins n'était pas le moindre.
L'une d'elles proposa méme de fournir une
garde de vingt-cinq hornmes pour veiller sur
les jours des membres du comité.

Le surlendemain était le jour oú s'assem
blaient les jacobins, Robespierre et Collot-d'Her
bois s'y rendirent, et furent re<,¡us avec un en
thousiasme extreme. Quand le pouvoir a su
s'assurer une soumission générale, il n'a qu'a
laisser faire les ames basses, elles viennent ache
ver elles-mémes l'oeuvre de sa domination, et
y ajouter un culte el des honneurs divins, On
regardait Robespierre et Collot-d'Herbois avec
une avide curiosité. - «Voyez, disait-on, ces
hommes précieux, le Dieu des hornmes libres les
a sauvés; illes a couverts de son égide, et les a
conservés a la républiquel Il faut leur faire
partager les honneurs que la France a décer
nés aux martyrs de la liberté; elle aura ainsi
la satisfaction de. les honorer, sans avoir apleu
rer sur leur urne funébre ". J) Collot prend le

,. Voyez la séance des jacobins du 6 prairial.
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premier la parole avec sa véhémence ordinaire,
et dit que l'émotion qu'il éprouve dans le rno

ment luí prouve combien 11 est doux de servir
la patrie, mérne au prix des plus grands pé
rils. ( 11 recueiUe, dit-il , cette vérité que celui
« qui a couru quelque danger ponr son pays
« recoit de nouvelles forces du fraternel inté

« rét qu'il inspire. Ces applaudissements bien
« veillants sont un nouveau pacte d'union en
« tre toutes les ames fortes. Les tyrans réduits
II aux abois, et sentant leur fin approcher, veu
« lent en vain recourir aux poignards, au poi
« son, au guet-apens, les républicains ne s'in
(1 timideront pas. Les tyrans ne savent-ils pas
« que lorsqn'unpatriote expire sous leurscoups,
« c'est sur sa tornbe que les patriotes qui Iui
( survivent jurent la vengeance do crime et
« l' éternité de la liberté? ))

Collot acheve au milieu des applaudisse
ments. Bentabolle demande que le président
donne a ColIot et aRobespierre l'accolade fra
tcrnclle, au norn de toute la société. Legen
dre, avcc l'cmpressement d'un homme qui avait
été l'ami de Danton , et qui était obligé aplus
de bassesse pour faire oublier eette amitié , dit
qne la main du crime s'est levée pour frapper
la vertu , mais que le Dieu de la nature a em
peché que le forfaít fút consomrné. Il engage

VI. 22
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tous les citoyens a former une garde autour
des membres du comité, et s'offre a veiller le
premier sur leurs jours précieux. Dans ce mo
ment, des sections demandent aétre introdui
tes dans la salle; l'empressement est extreme,
mais la foule est si grande qu'on est obligé de
les laisser a la porte~

On offrait au comité les insignes du pouvoir
souverain , et c'était le moment de les repous
ser. 11 suffit a des chefs adroits de se les faire
offrir, et ils doivent se donner le mérite du re
fus. Les membres présents du comité combat
tent ave e une indignation affectée la proposi
tion de se donner des gardes. Couthon prend
aussitót la parole. f( Il s'étonne , dit-il , de la
« proposition qui vient d'étre faite aux Jaco
({ bins, et qui 1'a déjá été a la convention. Il
« veut bien l'attribuer a des intentionspures ,
« mais il n'ya que des despotes qui s'entourent
« de gardes, et les membres du comité ne
« veulent point étre assimilés a des despotes.
« lis n'ont pas besoin de gardes pOllr les dé-
« fendre. C'est la vertu, c'est la confiance du
« peuple et la Providence qui veillent sur leurs
({ jours ; il ne lenr faut pas d'autres garanties
« ponr leur súreté. D'ailleurs ils sauront mou
,( rir a leur poste et ponr la liberté. »

Legendre se háte de justifier sa proposition.
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II dit qu'il n'a pas voulu précisément donner
une garde organisée aux membres du comité,
mais engager seulement les bons citoyens a
veiller sur leurs jours; que si du reste il s'est
trompé, il se rétracte, et que son intention a
été pureo Robespíerre lui succede a la tribune,
C'est pour la premiere fois qu'il prend la pa
role. Des applaudissements éclatent , et se pro
longent long-temps; enfin on fait silence, et
on lui permet de se faire entendre. « Je suis ,
( dit-il , un de ceux que les événements qui se
( sont passés doivent le moins intéresser, ce
« pendant je ne puis me défendre de quelques
(( réfIexions. Que les défenseurs de la liberté
(( soient en butte aux poignards de la tyrannie ,
( il fallait s'y attendre. Je l'avais déja dit: si
( nous battons les ennemis, si nous déjouons
« les factions, nous serons assassinés. Ce que
(( j'avais prévu est arrivé : les soldats des tyrans
« ont mordu la poussiere , les traitres ont péri
«( sur l'échafaud , et les poignards ont été ai
( guisés con tre nous, Je ne sais quelle impres
« sion doivent vous faire éprouver ces événe
« ments, mais voici celle qu'ils ont produite
« sur moi, J'ai sentí qu'il était plus facile de
re nous assassiner -que de vaincre nos príncipes
( et de subjuguer nos armées. Je me suis dit
« que plus la vie des défenseurs du peuple est

:>-2.
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« incertaine et précaire, plus ils doivent se há
(e ter de remplir leurs derniers jours d'actions
(( utiles ala liberté. Moi, qui ne erais pas a la
( nécessité de vivre , mais seulement ala vertu
( et a la Providence , je me trouve plaeé dans
« un état oú sans doute les assassins n'ont pas
« vouln me mettre; je me sens plus indépen
(( dant que jamais de la méchancété des hom
(e mes. Les erimes des tyrans, et le fer des as
ce sassins , m'ont rendu plus libre et plus
ce redoutable pour tons les ennemis du pen
\C ple; mon ame est plus disposée que jamais
« a dévoiler les traitres , et a leur arracher le
ce masque dont ils osent se couvrir, Franrais ,
C( amis de l' égalité, reposez - vous sur IlOUS du
ce soin d'employer le pen de vie qne la Provi
ce dence nons accorde , a eombattre les eune
ce mis qui nous environnent l » - Les acclama
tions redoublent apres ce discours , et des
transports éclatent dans toutes lesparties de
la salle. Robespierre, apres avoir joui quelqncs
instanrs de cet enthousiasrne , prend encore une
fois la parole contre un membre de la société ,
qni avait demandé qu'on rendit des honneurs
civiques a Geffroy. 1l rapproche cette motion
de celle qui tendait a donner des gardes aux
membres des comités, et soutient que ces mo
tions ont ponr hut f1'exciter l'euvie et la ca-
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lornnie contre le gouvernement, en l'accablant
d'honneurs superflus. En conséquence il pro
pose, etfait prononcer I'exclusion contre celui
qui avait demandé pour Geffroy les honneurs
. . .

clvlques.
Au degré de puissance auquel il était par

venu , le comité devai t tendre a écarter les ap
parences de la souveraineté. U exercait une
dictature absolue, mais il ne fallait pas qu'on
s'en apercüt trop; et tous les dehors , toutes
les pompes du pouvoir, ne pouvaient que le
compromettreinutilement. Un soldatambitieux
qui est maitre par son épée, et qni veut un
treme, se háte de caractériser son autorité le
plus tót qu'il peut, et d'ajouter les insignes de
la puissance a la puissance méme ; mais les
chefs d'un par~ qui ne gouvernent ce partí
que par leur influence , et qui veulent en res
ter maitres , doivent le flatter toujours, rap
porter sans cesse alui le pouvoir dont ils jouis
sent, et, tout en le gouvernant, paraitre lui
obéir.

Les membres du comité de salut public,
chefs de la Montagne , ne devaient pas s'isoler
d'elle et de ]a convention, et devaient repous
ser au contraire tout ce qui paraitrait les éle
ver trop au-dessus de leurs cellegues. Déja on
s'était ravisé, et I'étendue de leur puissancc
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frappait les esprits, méme dans Ieur propre
partí. Déjá on voyait en eux des dictateurs ,
et c'était Robespierre surtout dont la haute in
fluence commencait a offusquer les yeux. On
s'habituait adire , non plus, le comité le veut,
rnais Robespierre le ueut. Fouquier-Tinville di
sait a un individu qu'il menacait du tribunal
révolutionnaire : Si Robespierre le veut, tu y
passeras. Les agents du pouvoir nommaient sans
cesse Robespierre dans leurs opérations , et
semblaient rapporter tout a lui , comme a la
cause de laquelle tout émanait, Les victirnes ne
manquaient pas de lui imputer leurs maux, et
dans les prisons on ne voyait qu'un oppres
seur , Hobespierre. Les élrangers eux - mérnes

dans leurs proeIamations appelaient les soldats
francais soldats de Robespierre. Cette expres
sion se trouvait dans une proclamation du duc
d'York. Sentant combien était dangereux l'u
sage qu'on faisait de son nom, Robespierre
s'empressa de prononcer a la convention un
discours, pour repousser ce qu'il appelait des
insinuations perfides , dont le but était de le
perdre; il le répéta aux Jacobins, et s'y attira
les applaudissements qui accueillaient toutes
ses paroles. Le Journal de la Montagne et le
¡Jfoniteur, ayantle lendemain répété ce discours,
et ayant dit que c'était un chef-d'oeuvre dont
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l'analyse était impossible , parce que chaque
mol valait une phrase , el chaque phrase une
page, il s'emporta vivement, et vint le lende
main se plaindre aux Jacobins des journaux
qui llagornaient avec affectation les mernbres
du comité, afin de les perdre, en leur donnant
les apparences de la toute-puissance. Les deux
journaux furent obligés de se rétracter, et de
s'excuser d'avoir loué Robespierre, en assuraut
que leurs intentions étaient pures.

Robespierre avait de la vanité; mais il n' était
pas assez granel pOOl' étre ambitieux. Avide de
flatteries et de respeets, il s'en uourrissait, et
se justifiait de les recevoir en assurant qu'il ne
voulait pas de la toute-puissance. Il avait au
tour de lui une espece de cour composée de
quelqnes hommes, mais surtout de heaucoup
de femmes, qui lui prodiguaient les soins les
plus délicats. Toujours empressées a sa porte,
elles témoignaient pour sa personne la sollici
tude la plus constante; elles ne eessaient de cé
léhrer entre elles sa vertu, son éloquence, son
génie; elles l'appelaient un homme divin et au
dessus de l'humanité. Une vieilIc marquise était
la principale de ces femmes, qui soignaient en
véritables dévotes ce pontife sanglant et 01'

gueilleux. L'empressement des femmes est tou
jours le symptóme le plus súr de l'engouernent
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publico C'est elles qui, par leurs soins actifs ,
leurs discours, leurs sollicitudes, se chargent
d'y ajouter le ridicule.

Aux femmes qui adoraient Robespierre s'é
tait jointe une seete ridieule et bizarre, formée
depuis peu. C'est au moment de l'abolition des
eultes que les sectes abondent, paree que le
besoin impérieux de croire cherehe a se re
paitre d'autres illusions , a défaut de celles qui
sont détruites. Une vieille femme dont le cer
veau s'était enflammé dans les prisons de la Bas
tille, et qui se nommait Catherine Théot , se
disait mere de Dieu, et annoncait la prochaine
apparition d'un nouveau Messie. 11 devait, sui
vant elle, apparaitre au milieu des bouleverse
rnents, et , au moment oú il paraitrait, com
mencerait une vie éternelle pour les élus. Ces
élus devaient propager leur croyance par tous
les moyens, et exterminer les ennemis du vrai
Dieu. Le chartreux dom Gerle, qui figura sous
la constituante, et dont l'imagination faible avait
été égarée par des réves mystiques, était l'un
des deux prophetes ; Robespierre était l'autre.
Son déisme lui avait sans doute valu cet hon
neur. Catherine Théot l'appelait son fils chéri;
les initiés le considéraient avec respeet, et
voyaient en Iui un étre surnaturel, appelé a
des destinées mystérieuses et sublimes. Proba-
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blement il était instruít de leurs folies, et sans
étre leur complice, il jouissait de leur erreur.
Il est certain qu'il avait protégé dom Gerle,
qu'il en recevait des visites fréquentes, et qu'il
luí avait donné un certificat de civisme signé
de sa main , pour le soustraire aux poursuites
d'un comité révolutionnaire. Cette secte s'était
fort répanduc; elle avait son culte et ses pra
tiques, ce qui ne contribuait pas peu asa propa
gation; elle se réunissait chez Catherine Théot,
dans un quartier reculé de Paris, pres du Pan
théon. C'étaient la que se faisaient les initia
tions,en présence dela mere de Dieu , de dom
Gerle et des principaux élus, Cette secte corn
meucait aétre connue, et on savait vaguement
que Robespierre était pOUl' elle un prophete.
Ainsi tout contribuait a le grandir et a le com
promettre.

C'était surtout parmi ses collégues que les
ombrages commencaient anaitre. Des divisions
se prononcaient déja , et c'était uaturel , cal' la
puissance du comité étant établie, le temps des
rivalités était venu. Le comité s'était partagé
en plusieurs groupes distincts. La mort de Hé
rault-Séchellesavait réduit a onze les douze
membres qui le composaient. Jean-Bon-Saint
André et Prieur de la Mame n'avaient pas cessé
d'étre en mission, Carnot était entierement oc-

/
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cupé de la guerre, Prieur de la Cóte-rl'Or des
approvisionnements, Robert Lindet des sub
sistances. On appelait ceux-ci les gens d'exa
men. Ils ne prenaient aucune part ni ala poJi
tique ni aux rivalités. Robespierre , Saint-Just,
Couthon, s'étaient rapprochés.Une espece de
supériorité d' esprit et de manieres, le grand
cas qu'ils semblaient faire d'eux-rnémes , et le
mépris qu'ils semblaíent avoir pour Ieurs au
tres collegues , les avaient portés a se ranger a
part; on les nommait les gens de la haute
main. Barrere n'était a leurs yeux qu'un étrc
faihle et pusillanime, ayant de la facilité au ser
vice de tout le monde, Collot-d'Herbois qu'un

déclamateur de club, Billa ud-Varennes qu'un
esprit médiocre, sombre et envieux, Ces trois
derniers ne leur pardonnaient pas leurs dé
dains seerets. Barrere n'osait se prononeer;
mais Collot-d'Herhois , et surtout BilIaud, dont
le caractere était índomptable, ne pouvaient
dissimuler la haine dont ils commencaient a
s'enflarnmer. Ils cherchaient a s'appuyer sur
leurs collegues appelés gens d'examen, et a
les mettre de leur coté. Ils pouvaient espérer
un appui de la part du comité de sñreté gé
nérale, qui commencait a étre importuné de
la suprématie du comité de salut publico Spé
cialement borné a la police, et souven t sur-
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veillé ou controlé dans ses opérations par le
comité de salut public, le comité de súreté gé
nérale supportait impatiemment cette dépen
dance. Amar, Vadier, Vouland, Jagot, Louis
du Bas - Rhin, ses membres les plus cruels,
étaient en méme temps les plus disposés a se
couer le joug. Deux de leurs collégues , qu'011

appelait les écouteurs , les observaient pour le
compte de Robespierre, et cet espionnage leur
était devenu insupportable. Les mécontents de
l'un et l'autre comité pouvaient done se réunir
et devenir dangereux pour Robespierre, Cou
thon et Saint-Just. Il faut bien le remarquer:
c'étaient les rivalités d'orgueil et de pouvoir
qui commencaient la division , et non une dif
férence d'opinion politique, cal' Billaud - Va
rennes, Collot - d'Herbois, Vadier, Vouland,
Amar, Jagot et Louis, étaient des révolution
naires non moins redoutables que les trois ad
versaires qu'ils voulaient renverser.

Une circonstance indisposa encore davan
tage le comité de súreté générale contre les
dorninateurs du comité de salut public. On se
plaignait beaucQ';ip des arrestations qui deve
naient toujoursplus nombreuses, et qui étaient
souvent inj ustes , cal' elles portaient contre une
fonle d'individns connus pour excellents pa
triotes ; on se plaignait des rapines et des vexa-
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tions des agents nombreux auxquels le comité
de súreté générale avait délégué son inquisi
tion. Robespierre, Saint-Just et Couthon n'o
sant ni faire abolir, ni faire renouveler ce comité,
imaginerent d'établir un bureau de police dans
le sein du comité de salut publico C'était, sans
détruire le comité de súreté générale, envahir
ses fonctions et l'en dépouiller. Saint-Just de
vait avoir la direction de ce bureau; mais ap
pelé a l'armée, il n'avait pu remplir ce soin ,
et Robespierre s'en était chargé a sa place. Le
bureau de police élargissait ceux que faisait
arréter le comité de súreté générale, et1!B der
nier comité rendait la pareille al'autre. Cet en
vahissemeut de fonctions amena une brouille
ouverte. Le bruit s'en répandit, et malgré le se
cret qui enveloppait le gouvernement, on sut
hientót que ses membres n'étaient pas d'accord.

D'autres mécontentements, non moins gra
ves, éclataient dans la convention. Elle était
toujours fort sournise , mais quelques -uns de
ses membres, qui avaient con<;u des craintes
pour eux-mérnes , recevaient du danger un peu
plus de hardiesse. C'étaient d'anciens amis de
Danton, compromis par leurs liaisons avee lui,
et menacés quelquefois comme restes du partí
des corrompus et des indulgents. Les uns avaicnt
malversé dans leurs fonctions , et craignaielJ l
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l'application du systéme de la verla; les autres
avaient paru opposés aun déploiernent de ri
gueurs tous les jours croissant. Le plus com
promis d'entre eux était Tallien. On disait qu'il
avait malversé a la cornmune lorsqu'il en était
membre 1 et a Bordeaux lorsqu'il y était en mis
sion. On ajoutait que dans eette dcrniere ville
il s'était Iaissé amollir"et séduire par une jeune

et belle femme qui l'avait aeeompagné aParís,
et qui venait d'étre jetée en prison. Apres Tal
lien on citait Bourdon de l'Oise, compromis
par sa lutte avee le partí de Saumur, et ex
pulsé des Jacobins , eonjointement avec Fabre,
Camillei et Philipeaux; on citait encore Thu
riot , exclu aussi des Jacobins ; Legendre, qui ,
malgré ses soumissions journalieres , ne pou
vait se [aire pardonner ses anciennes liaisons
avec Danton; enfm Fréron, Barras, Lecointre,
Rovere , Monestier, Panis , etc., tous, ou arnis
de Danton, ou désapprobateursdu systeme suivi
par le gouvernement. Ces inquietudes person
nelles se propageaient, le nombre des mécon
tents augmentait chaqué jour, et ils étaicnt
préts a s'unir aux membres de l'un ou l'autre
comité qui voudraient leur tendré la main.

Le 20 prairial (8 juin) approchait; c'était le
¡our fixé pour la rete a l'Etre suprérne. Le 16,
ji fallait nommer un président; la convention
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nomma a l'unanimité Robespierre ponr occu
per le fauteuil. C'était lui assurer le premier
role dans la journée du 20. Ses collégues ,

comme on le voít, cherchaient encore a le
flatter et a l'apaiser a force d'honneurs. De
vastes préparatifs avaient été .faits conformé
ment au plan con({u par David. La féte devait
étre magnifique. Le 20, au rnatin , le soleil
brillait de tout son éclat. La foule, toujours
préte -3. assister aux représentations que luí
donne le pouvoír, était accourue. Robespíerre
se fit attendre long-temps. 11 parut enfin au
milieu de la convention. Il était soigneuse
ment paré; il a vai t la tete couverte de plumes ,
et tenait a la main, comme tous les représen
tants, un bouquet de fleurs, de fruits et d' épís
de LIé. Sur son visage, ordinaírement si som
bre, éclatait une joie qui ne lui était pas ordi
naire. Un amphithéátre était placé au mílieu du
jardín des Tuileries. La convention l'occupait;
a droite et a gauche, se trouvaient plusieurs
groupes d' enfants, d'hommes, de vieillards et
de femmes. Les enfauts étaient couronnés de
violette , les adolescents de m,rte, les hommes
de chéne , les vieillards de pampre et d'olivier.
Les femmes tenaient leurs filIes par la main ,
et portaient des corbeilles de fleurs. Vis-a-vis
l'arnphithéátre , se trouvaient des figures re-
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présentant l'Athéisme, la Discorde, l'¡':go'isme.
Elles étaient destinées a étre brúlées. Des que
la convention eut pris sa place, une musique
ouvrit la cérémonie. Le président fit ensuite
un premier discours sur l'objet de la féte. « Fran
( cais républicains , dit-il, il est enfin arrivé le
« jour a jamais fortuné que le peuple francais
(( consacre a l'Etre supréme ! Jamais le monde
e qu'il a créé ne lui offrit un spectade aussi digne
(( de ses regards. Il a vu régner sur la terre la
( tyrannie, le crime et l'imposture: il voit dans
(( ce moment une nation entiere , aux prises
« avec tous les oppresseurs du genre hurnain ,
( suspendre le cours de ses travaux héro'iqnes,
« pour élever sa pensée et ses vceux vers le
« grand Etre qui lui donna la mission de les
« entreprendre, et le courage de les exécuter! .

Apres avoir parlé quelques minutes, le pré
sident descend de l'arnphithéátre , et, se saisis
sant d'une torche, met le feu aux monstres de
I'Athéisme, de la Discorde et de l'Égo'isme. Du
milicu de leurs cendres parait la statue de la
Sagesse; mais on remarque qu'elle est enfumée
par les flammes au milieu desquelles elle vient
de paraitre, Robespierre retourne asa place, et
prononce un second discours sur l'extirpation
des vices ligués contre la république. Apres
cette premiere cérémonie , on se met en mar-
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che pourse rendre au Champ-de-Mars, L'or
gneil ele Robespierre semble recloubler, et il
affecte de marcher tres en avant de ses colle
gues. Mais quelques-uns , indignés, se rappro
chent de sa personne, et lui prodiguent les
sarcasrnes les plus amers. Les uns se moquent
du nouveau pontife, et lui disent, en faisant
allusion a la statue ele la Sagesse, qui avait
paru eufumée, que sa sagesse est obscurcie.
D'autres font entendre le mot de tyran, et s'é
crient qu'il est encore des Brutus. Bonrdon de
l'üise lui dit ces mots : La roche Tarpéienne
estprés du Capitole.

Le cortége arrive enfin au Champ-de-Mars.
La se trouvait , au lieu de rancien autel de la

patrie, une vaste montagne. Au sommet de
cette montagne était un arbre : la convention
s'assied sous ses rameaux. De chaque coté de
la montagne se placent les différents groupes
des enfants , des vieillards et des femmes. Une
symphonie commence; les groupes chantent
ensuite des strophes en se répondant alterna
tivement; enfin , a un signal donné , les ado
lescents tirent lcurs épées et jurent , dans les
mains des vieillards, de défendre la patrie; les
meres élevent leurs enfants dans leurs bras;
tous les assistants levent leurs mains vers le
ciel , et les serments de vaincre se mélent aux
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hommages rendus a l'Etre supréme. On re
Itourne ensuite au jardin des Tuileries, et la
féte se termine par des jeux publics.

Telle fut la fanreuse féte célébrée en I'hon
neur de l'Etre suprérne. Rohespierre, en ce
jour, était parvenu au comble des honneurs;

.mais il n'était arrivé au faite que pour en étre
précipité. Son orgueil avait blessé tout le
monde. Les sarcasmes étaient parvenus jusqu'á
son oreille , et il avait vu chez quelques-unsde
ses collegues une hardiesse qui ne leur était
pas ordinaire. Le lendemain il se rend au co
mité de salut publie, et exprime sa colere
contre les députés qui I'ont outragé la veille,
Il seplai»t de ces ami s de Danton, de ces
restes irnpurs du parti indulgent el corrompu,
et en demande le sacrifice, Billaud-Varennes et
Collot-d'Herbois, qui n'étaient pas moins bles
sés que leurs collegues du role que Robespierre
avait joué la veille, se montrent tres-froids et
peu empressés a le venger. lis ne défendent
pas les députés dont se plaiut Robespierre,
mais ils reviennent sur la derniére féte , ils
expriment des craintes sur ses effets. Elle a
indisposé , disent-i ls , beaucoup d'espri ts, D'ail
leurs ces idées d'Etre suprérne , d'immortalité
de l'áme , ces pompes semblent un retour vers
les Sil perstitions d'autrefois , et peuvent {aire

VI. ~3



rétrograder.la révolution. Robespierre s'irrite
alors de ces ,remarques; i] soutient qu'il n'a
jamais V()UJQ. faire rétrograder la révolution,
qu'il a tout f¡lit au contraire pOllr accélérer sa
marche. En preuve, iI cite un projet de loi qu'il
vient de rédigcr avec Couthon , et qui tend a
rendre le tribunal révolutionnaire encere plus
meurlrier.Voici quel était ce projet.

. Depuis deux moisil avait été question d'ap
portee quelques modifications a l'organisation
du tribunal révolutionnaire, La défense de
Danton, CamilJe ,Fabre, Lacroix, avait fait
sentir l'inconvénient des restes de formalités
qu'on avaitlaissé exister. Tous les jours encare
.il fallait entendre des témoins et des avocats ,
ct quelque hritweque fút I'audition des té
moins , quelque restreinte qué flit la défense
des. avoeats., néanmoins elle emportait une
grande p.erte de temps, et amenait toujours un
certain éclat. Les. chefs de ce gouvernement,
qui voulaient que tout se fit promptement et
sans bruit , désiraient supprimer ces forrnalités

incommodes. S'étant habitués a penser que la
révolution avait le droit de détruire tons ses
ennemis, et qu'a la simple inspeetion on devait
les distinguer, ils eroyaient qu'on ne pouvait
rendre la procédure révolntionnaire trop ex
péditive. Robespicrre, particulierernent chargé
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xlu tribunal, avait préparé la loi avec Couthon
seul , cal' Saint-Just était absent. Il u'avait pas
Jaigné consulter ses autres collegues du co
mité de salut public, et il venait seulement
leur lire le projet avant de le présenter. Quoi
que Barreré, Collot-d'Herhois fussent tout aussi
disposés que Iui aen admettre les dispositions
sanguinaires, ils devaient l'accueillir froide
ment, puisqu'il était concu et arrété sans leur
participation. Cepe~dant il fut convenu qu'il
serait proposé le lendemain, et que Couthon
en ferait le rapport. Mais aucune satisfaction
ne fut accordée a Robespierre pour les ou
trages qu'il avait rel,;us la veille.

Le comité de súreté générale ne fut pas plus
consulté sur la loi que ne l'avait été le comité
de salut publico Il sut qu'une loi se préparait;
mais il ne fut point appelé a. y prendre parto
n voulut du moins, sur cinquante jurés qui
xlevaient étre désignés, en faire nommer vingt;
mais Robespierre les rej ela tous, et ne choisit
-que ses créatures. La proposition fut faite le
?'2 prairial; Couthon fut le rapporteur. Aprés
les déclamations habituelles sur l'inflexibilité
et la promptitude qui devaient faire les carac
teres de la justice révolutionnaire,· il lut le
projet, qui était rédigé dans un style effrayant.
IJe :tribunal devait se diviser en quatre sec-

23.
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tions, composées d'un président, trois jllges
et neuf jurés, Il était nommé douze j uges, et
cinquante jm'és qui devaient se succéder dans
l'exercice de Ieurs fonctions, de maniere que
le\lribunal pút siéger tous les jours. La seule
peine était la mort. Le tribunal, disait la loi,
était institué pour punir les ennemis du peu
ple , suivant la définition la plus vague et la
plus étendue des ennemis du peuple, Dans le
nombre étaient compris les fournisseurs infi
deles, et les alarmistes qui déhitaient de mau
vaises nouvelles. La faculté de traduire les
citoyens au tribunal révolutionnaire, était at
tribuée aux deux comités, a la convention,
aux représentants en mission, et a I'accusateur
public, Fouquier - Tinville. S'iI existait des
preuves, soit matérielles ; soit morales, il ne
devait pas étre entendu de témoins. Enfin, un
article portait ces mots : La loi donne ]J0ur

défenseurs aux patriotes calomniés des jurés
patriotes ; elle n'en accorde point aua: conspi
rateurs,

Une loi qui supprimait toutes les garanties,
qui bornait l'instruction aun simple appeI no
minal, et qui , en attrihuant aux deux comités
la faculté de traduire les citoyens au tribunal
révolutionnaire, Ieur donnait ainsi droitde vie
et de mort; une pareille loi dut causer un vé-
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ritahle effroi, surtout chez les membres de la
convention, déjá inquiets pour eux-rnémes. Il
n'était pas dit dans le projet si les comités au
raient la faculté de traduire les représentants
au tribunal, saos demander un décret préalable
d'accusation ; des lors les comités pouvaient
envoyer leurs collegues a la mort, sans autre
peine que celle de les désigner a Fouquier
Tinville. Aussi les restes de la prétendue fac
tiou des indulgents se souleverent , et, pour la
premiere fois depuis long-temps , on vit une
opposition se manifester dans le sein de l'as
semblée. Ruamps demanda l'impression et l'a
journement du projet, disant que si eette loi
était adoptée sans ajournernent , il ne restait
qu'a se brüler la cervelle. Lecointre de Ver
sailles appll.ya l'ajoumement. Robespierre se
présenta aussitót pour combattre cette résis
tance inattendue. « Il y a,.dit-il, deux opinions.
(( aussi anciennes que notre révolution ; l'une ,
(l qui tend a punir d'une maniere prompte et
« inévitahle les conspirateurs ; l'autre, qui tencl
« el absoudre les coupables ; eette derniere n'a
el cessé de se reproduire dans toutes les occa-
« sions, Elle se manifeste de nouveau aujour
(l d'hui , et je viens la repollsser. Depuis deux
le mois le tribunal se plaint des entraves qui
« embarrassent sa marche;il se plaint de man-
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« quer de jurés; il faut done une loi. Au milieu
« des vietoires de la république, les eonspira
« teurs sont plus actifs et plus ardents que
« jamais; il faut les frapper. Cette opposition
« inattendue qui se manifesté rr'est pas natu
c( relle. On veut diviser la convention , on veut
«l'épouvanter.-Non, non, s'écrient plusieurs
« voix, on ne nous divisera pas. - C'est IlOUS,

«ajoúte Robespierre, qui avons toujours dé
« fendu la convention , ce n'est pas nous qu'elle
« aá craindre. Du reste, nous ensommes ar
« rivés au point oú ron pourra nous tu el', mais
I( ~u ron ne nous empéchera pas de sauver la
l( patrie.»

Robespierre ne manquait plus une seule fois
de parler de poignards et d'assassins , comme
~'il avaittoujcurs été menacé..Bourdon de l'üise
Iui répond, et dit- que si le. tribunal a besoin
de jurés , on n'a qu'a adopter sur-le-charnp la
liste proposée, cal' personne ne veutarréter la
marche de la justice, mais qu'il faut ajourner le
reste du projet. Robespierre remonte a la tri
bune , et répond que la loi n'est ni plus com
pliquée ni plus obscure qu'une foule d'autres
qui ont été adoptées sans discussion , et que,
dans un moment OH .les défenseurs de la li
berté sontmenacés du poignard, onne devrait
I:'as chercher 'tl ralentir la répression des cons-
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pirateurs. Enfin il propose de discuter toute la
Ioi , article par article, et de siéger jusqu'au
milieu de la nuit, s'il le fant, pOllr la décréter
le jour méme. I.Ja domination de Robespierre
l'emporte encore; la loi est lue , et adoptée en
quelques instants,

Cependant Bourdon , Tallien , tous les mem
bres qui avaient des craintes personnelles ,
étaient effrayés d'une loi pareille. Les comités
pouvant traduire tous lescitoyens.au tribunal
révolutionnaire , et les membres de .la repré
sentation nationale n'en étant pas exceptés ,
ils tremblaient d'étre enlevés tons en une nuit ,
el livrés a Fouquier sans qnela .convention
rnérne fút prévenue. Le lendemain 23 prairial ,
Bourdon demanda Ia parole. « En donnant,
(cdit-il, aux comités de salut public et de súneté

« générale le deoitde .traduire les citoyens au
« tribunal révolutionuaire , la-convention n'a
« pas entendu sans doute que lepouvoir des
« comités s'étendrait sur tous ses membres ,
« sans un décret préalable: ··~'Non, non, s'é
« críe-t-on de toutes parts. - Je m'attendais ,
«re'prend Bourdon , a ces' murrnures ; ils me
« prouvent que la liberté est. impérissable.»))-,-
Cette réflexion causa une sensation profonde.
Bourdon proposa de déclarer que les membres
de la convention ne 'pourraíent étre .Iivrésau
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tribunal révolutionuaire sans un décret d'accu
satian. Les comités étaient absents ; la proposi
tian de Bourdon fut accueillie. Merlin demanda
la question préalable; on murmura contre lui;
mais il s'expliqua et demanda la question préa
Jable avec un eonsidérant , c'est que la conven
tion n'avait pu se dessaisir du droit de décréter
seu le ses propres membres. Le considérant fut
adopté a la satisfaction générale.

Une scéne qui se passa dans la soirée donna
encore plus d'éclat acetteopposition si nou
velle, Tallien et Bourdon se promenaient dans
les Tuileries; des espions du comité de salut
public les suivaient de tres-preso Tallien fati
gué se retourne, les provoque, les appelle de
vils espions du comité, et leur dit d'aller rap
porter a leurs maitres ce qu'ils ont vu et en
tendu. Cette scene causa une grande sensation.
Couthon et Robespierre étaient indignés. Le
lendemain ils se présentent a la convention,
décidés ase plaindre vivement de la résistance
qu'ils essuyaient, Delacroix et Mallarmé leur
en fournissent l'occasion. Delacroix demande
qu'on caractérise d'une maniere plus précise
ceux que la loi a qualifiés de dépravateurs des
moeurs. Mallarmé demande ce qu'elle a voulu
dire par ces mots : la loi ne donne pour dé
fénseur aux patriotes calomniés que la cons-
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cience des jurés patriotes. Couthon monte alors
a la trihune , se plaint des amendements pro
posés aujourd'hui. « On a calomnié, dit-ril , te
« comité de salut public, en paraissant suppo
« ser qu'il voulait avoir la faculté d'envoyer les
« membres de la convention a l'échafaud. Que
« les tyrans calomnient le comité, c'est natu
« rel; mais que la convention elle-méme semble
« écouter la calomnie, une pareille injustice
« est insupportable, et ii ne peut s'empécher
« de s'en plaindre. On s'est applaudi hier d'une
« heureuse clameur qui prouvait qne la liberté
« était impérissable , comme si la liberté avait
« été menacée. On a choisi , pour porter cette
« attaque, le moment oú lesmembres du comité
« étaient absents. Une telle conduite es! dé
« loyale, et je propose tIe rapporter les amen
« dements adoptés hier, et ceux qu'on vient
« de proposer aujourd'hlli.» - Bourdon ré

pond que demander des explications sur une
loí n'est pas un crime; que s'il s'est applaudi
d'une clameur, c'est qu'il a, été satisfait de se
trouver d'accord avec la convention ; que si de
part et d'autre on montrait la méme aigreur,
il serait impossible de discuter. « On m'accuse ,
« dit-il, de parler comme Pitt et Cobourg; si
« je répondais .de méme , OH en serions-nous ?
« J'estime Couthon , j'estime les comités, j'es~
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IC time la Montagne qui a sauvé la liberté. )1 

On applaudit ces explications de Bourdon ;
mais ces explications étaient des excuses, el
l'autorité des dictateurs était trop forte encore
pOllr étre bravée sans égards. Robespierre
prend la parole, et faít mi discours diífus, plein
d'orgueil et d'amerturne. ccMontagnards, dit-il ,

(C vous serez toujours le boulevart de la liberté
" publique, mais vous n'avez rien de commun
«<avec les intrígants et les pervers quels qu'ils
C( soient, S'ils s'efforcent de se r:.'lnger parmi
« vous, ils n'en sont pas moins étrangers a
« VQS príncipes. Ne souffrez pas que quelques
IC intrigants, plus méprísables que les autres ,
« parce qu'ils sout plus hypocrites, s'eíforcent
cc d'entrainer une partie d'entrevous , et de se
« faire les chefs d'un partí... » ~ Bourdon de
I'Oise interrompt Robespierre en disant qu'il
n'a jamais voulu se faire le chef d'un parti. 
Robespierre ne répond pas, et reprend : ce Ce
« serait,dit-il, le combJede l'opprobre, si des
({ calomniateurs, égarant nos collegues..... »

- Bourdon l'interrompt de nouveau. C( Je
ce demande, s'écrie - t - iI, qu'on prouvece
« qu'on avance; on vient de dire assez, claire
« ment qlH: j'étais un scéIérat..- Je n'ai pas
« nommé Bourdon , répond Robespierre ; mal
u. heur a qui se nomme lui-mérne! Uui , la
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« 1\1ontagne est }Jure, elle est sublime; les in
« trigants ne sont pas de la Montagne. » Robes
pierre s'étend ensuite longuement sur les ef
forts qu'on fait pOlIr effrayer les membres de
la convention, et pOllr leur persuader qu'ils
sont en danger; il dit qu'il n'y a que des cou
pables qui soient ainsi effrayés, et qui veuillent
effrayer les autres. Il raconte alors ce qui s'est
passé la veille entre Tallien et les espions ,
qu'il appelle des courriers du comité. Ce récit
amene des explications tres-vives de la part de
Tallien , et vaut a ce der.p.ier beaucoup d'in
jures. Enfin on termine t~utes ces discussions
par l'adoption des demandes faites par Couthon
et Robespierre. Les amendements de la veille
sont rapportés, ceux du jour sont repoussés ,
et l'affreuse loi duaa reste telle qu'elle avait
été proposée,

Les meneurs dl~ comité triornphaient done,
encere une fois; leurs adversaires tremblaieut,
Tallien, Bourdon , Ruamps , Delacroix , Mal-,
larmé, tous ceux qui avaient fait des objections
a la Ioi , se croyaient perdus, et craignaientá
chaque instant d'étre ar rétés. Bien que le dé
cret préalable de la convention fút nécessaire
pour la mise enaccusation, elle était encere
tellement intimidée qu'elle pouvait accorder
tout ce qu'on lui demanderait. Elle avait rendu
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le décret contre Danton ; elle pouvait bien le
rendre encare centre ceux de ses amis qui luí
survivaient, Le bruit se répandit que la liste
était faite; on portait le nombre des victirnes

a douze, puis a dix - huit. On les nornmait.
Bientót l'effroi se répandit, et plus de soixante
membres de la convention ne couchaient plus
chez eux.

Cependant un obstacle s'opposait ace qu'on
dísposát de leur vie aussi aisément qu'ils le
craignaient. Les chefs du gouvernement étaient
divisés. On a déja vu que Billaud- Varenues ,
Collot, Barrére , avaient froidement répondu
aux premieres plaintes de Robespierre centre
ses collégues, Les. memhres du comité de su
reté générale lui étaient plus opposés que ja
mais, cal' ils venaient d'étre éloignés de toute
coopération ala loi du 22, el il parait mérne
que quelques-uns d'entre eux étaient menacés.

Hobespierre et Couthon poussaient l'exígence
fort loin; ils auraient voulu sacrifier un grand
nombre de députés ; ils parlaient de Tallien.,
Bourdon de l'Oise, Thurio.t, Rovére , Lecointre ,
Panis , Monestier, Legcndre, Fréron, Barras;
ils demandaient méme Cambon, dontIa re
nomm.ée financiare les genait, el qui avait
paru opposé aleurs cruautés; enfin ils auraien t

voulu porter leurs coups jusquc sur plusieurs
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membres de la Montagne les plus prononcés,
tels que Duval , Audouin, Léonard Bourdon ",
Les mernbres ducomité de salut public , Bil
Iaud , Collot, Barrere, et tous ceuxdu comité
<le súreté générale) refusaient d'y consentir. Le
danger, en s'étendant sur un aussi grand nomo
bre de tetes, pouvait finir bientót par les me
nacer eux-rnérnes.

lis étaient daos ces dispositions hostiles, et
peu portés a s'entendre sur un nouveau sacri
fiee, lorsqu'unc derniere circonstance amena
une rllpture définitive, Le comité de. súreté
generalc avait fait la déeouverte des assem
blées qui se tenaient chez Catherine Théot. Il
avaitappris que cette secte extravagante fai
sait de Robespierre un prophete , et que celui
ei avait donné un certificat de civisme a dom
Gerle. Aussitót Vadier, Vouland, Jagot, Amar,
résolurent de se ven gel' , en présentant cette
secte commc une réunion de conspirateurs
dangcrenx, en la dénoncant a la eonvention,
et en faisant partagel' ainsi a Robespierre le
ridicule et l'odienx qui s'attacherait aelle. On
envoya un agent , Sénart, qui, sous prétexte
de se faire initier, s'introduisit dans l'une des
réunions. Au milien de la cérémonie , il s'ap-

• Voye« ln liste fournie par Villat« dans ses rnémoires.
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procha d'une fenétre , donna le signal a la force
arrnée , et ,fit saisir la secte presque entiere.
Dom Gerle, Catherine Théot, furent arrétés,

On trouva le certificat de civisme donné par
Robespierre adom Gerlc; 011 découvrit mérne
dans le lit de la mere de Dieu une lettre qu'elle
écrivait a son fils chéri , au premier prophete ,
a Robespierre enfin. Quand Robespierreap
prit qu'on allait poursuivre la secte , il voulut
s'y opposer, et provoqua une discussion sur
ce sujet dans le comité de salut public. On a
déja vu que BilIaud et Collot n'étaient pas déja
tres-portés pOllr le déisme , et qu'ils voyaient
avec ombrage l'usage politique que Robes
pierre voulait faire de cette croyance. Ils opi
naient pour les poursuites. Robespierre insis
tant pour les empécher , la discussion devint
extrémement vive; il essuya les expressions
les plus injurieuses , ne réussit pas, et se retira
en pleurant de rage. La querelle avait été si
forte, que pour éviter d'étre entendusde ceux
qui traversaient les galeries, les membres du
comité résolurent de transporter le lieu de
Ieurs séances a l'étage supérieur, Le rapport
centre la secte de Catherine Théot fut fait a la
convention. Barrere , pour se venger de Robes
pierre a sa maniere, avait rédigé secretement
le rapport (pie Vouland devait prononcer. La
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secte y était représentée comme aussi ridicule
qu'atroce. La convention, tantót révo1tée, tan
tót égayée par le tableau tracé par Barrere ,
décréta d'acousation les príncipaux chefs de la
secte, et les envoya au tribunal révolutionnaire.

Robespierre, indigné el de la résistance qu'il
rencontrait, el des propos injurieux qu'il avaít
essuyés, reuonca a paraitre au comité, et ré
solut de ne plus prendre part a ses délibéra
tions. 11 se retira dans les derniers jours de
prairial (milieu de juin ). Cette retraite prouve
de quelle nature était son ambition. Unambi
tieux n'a jamais d'humeur; il s'irrite par les
obstacles, s'ernpare du pouvoir, et en écrase
ceux qui l'ont outragé. Un rhélenr faible et
vaniteux se dépite, et cede quand il ne trouve
plus ni flatteries ni respecls. Danton s'était re
tiré p:1r paresse et dégoút; Bobespierre par
vanité blessée. Cette retraite lui fut aussi fu
neste qu'a Danton. Couthon restait seul contre
Billaud-Varennes , Collot-d'Herbois, Barrere ,
et ces derniers allaient s'emparer de toutes les
aífnires.

Ces divisions n'étaient pas encore ébruitées ;

on savait seulement que les comités de salut
public et de sñreté générale n'étaient pas d'ac
corrl ; on était enchanté de cette mésintelli
gence, on espérait qu'elle empécherait de nou-

t
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velIes proscriptions, 'Ceux qui étaient menacés
se rapprochaient du comité de süreté générale,
le flattaient, l'imploraient , etavaient méme
re<;u de quelques membres les promesses les
plus rassurantes. Élie Lacoste, Moyse Bayle "
Lavicornterie , Dubarran, les meilleurs des
membres du comité de süreté générale, avaient
promis de refuser leur signature a toute nou
velle liste de proscription.

Au milieu de ces luttes, les jacobins étaient
toujours dévoués aRobespierre; ils n'établis

saient pas encore de distinction entre les di
vers membres du comité, entre Couthon,
Robespierre, Saint-Just d'un coté, et Billaud
Varennes, Collot, Barrere de l'autre. lis ne
voyaient que le gOllvernement révolutionnaire
d'une part, et de l'autre quelques restes de la
faction des indulgents , quelques amis de Dan
ton, qui , a propos de la loi du 2'.1 prairial,
venaient de s'élever contre ce gOllvernement
salutaire. Robespierre , qui avait défendu ce
gouvernement en défendant la Joi, était tou

jours pOllr eux le premier et le plus grand ci
toyen de la république ; tous les autres n'é
taient que des intrigants qu'il fallait achever de
détruire. Aussí ne manquerent-ils pas d' exclure
Tallien de leur comité de correspondance,
paree qn'il n'avait pas répondu aux aecnsations
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~lirigées 'centre Iui dans la séance du 24. Des
ce jour , ColIot et Billaud- Varennes, sentant
l'influcncc de Robespierre , s'abstinrent de pa
raitre aux Jacobins. Qu'auraient-ils pu dire?
Ils n'auraient pu exposer leurs griefs tout per
sonnels, et faire le public juge entre leur 01'

gneil et celui de Robespierre. Il ne leur restait
qu'á se taire et aattendre. Robespierre et Con
thon avaient done le champ libre. Le bruit
d'une nouvelle proscription ayant produit un
effet dangereux, Couthon se háta de démentir
devant la société les projets qu'on leur sup
posait contre vingt-quatre et méme soixante
membres de la convention. « Les ombres de
« Danton, d'Héhert , de Chaumette, se pro
« menent , dit-il , encore parmi nous; elles cher
« chent a perpétuer le trouble et la división.

« Ce qui s'est passé dans la séance du 24 en
« est un exemple frappant; on veut diviser le
« gouvernement, discréditer ses membres, en
« les peignant comme des SyIla et des Néron;
« on délibere cn secret , on se réunit , on forme
« de prétendues listes de proscription , on ef
« fraie les citoyens ponr en faire des ennernis
« de l'autorité publique. On répandait , il Y a
« peu de jours, le bruit que les comités devaient
« faire arréter dix-huit membres de la conven
« tion ; déja mérne on les nommait. Défiez-

VI.
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« vous de ces insinuations perfides; ceux qui
« répandaient ces bruits sont des cornplices
« d'Hébert et de Danton; iLs craignent la pu.
({ nition de leur conduite criminelle; ils cher
« chent as'accoler des gens purs, dans l'espoir
« que, cachés derriére eux , ils pourront aisé

11 ment échapper a l'oeil de la justiee. Mais ras
11 surez-vous , le nombre des coupables est heu
11 reusement tres-petit ; illl'est que de quatre,
« de six peut-étre ; et ils seront frappés, cal'
« le temps est venu de délivrer la république
« des derniers ennemis qui conspirent centre
« elle. Reposez-vous de son salut sur l'énergie
« et la justice des comités. »

Il était adroit de réduire a un petit nombre
les proscrits que Robespierre voulait frapper.
Les jacobins applaudirent, suivant l'usage, le
discours de Couthon; mais ce disconrs ne ras
sura aucune des victimes menacées, et eeux
qui se croyaient en péril n'en continuerent
pas moins de coucher hors de beurs maisons.
Jamais la terreur n'avait été plus grande, non
seulement dans la convention, mais dans les
prisons, et par toute la France.

Les cruels agents de Robespierre, l'aceusa
teur Fouquier-Tinville , le président Dumas,
s'étaient emparés de la loi du 22 prairial, et
alLaient s'en servir pour ravager les prisons.
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Bientót , disait Fonquier, on mettra sur leurs
portes cet écritean : Maison alouer. Le projet
était de se délivrer de la plus grande partie
des suspects. On s'était aeeoutumé a les con
sidérer cornrne des ennemis irréconciliables,
qu'il fallait détruire pour le salut de la républi
que. Immoler des milliers d'individus n'ayant
d'autre tort que de penser d'une eertaine ma
niere, et souvent mérne ne pensant pas autre
ment que leurs persécuteurs, semblait une
chose toute naturelle, par l'habitude qu'on
avait prise de se détruire les uns les autres.
La facilité a faire mourir et a mourir soi-méme
était devenue extraordinaire. Sur les champs
de bataille, sur l'échafaud, des milliers d'hom
mes périssaien t chaque jonr, et on 11'en était
plus étonné. Les premiers meurtres commis
en 93 provenaient d'une irritation réelle et
motivée par le clanger. Aujourd'hui les périls
avaient cessé, la république était vietorieuse,
on n'égorgeait plus par indignation, mais par
l'habitude funeste qu'on en avait contractée.
Cette machirre formidable qu'on fut obligé de
eonstruire pour résister a des ennernis de
toute espece commencait a n'étre plus néees
saire ; rnais une fois mise en action, on ne sa
vait plus l'arréter. Tout gouverneroent doit
avoir son exces , et ne périt que lorsqu'il a at-

'lIJ·
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teint cet exceso Le gouvernement révolution
naire ne devait pas finir le jour méme oú les
ennemis de la république seraient assez terri
fiés ; il devait aller au-dela , il devait s'exercer
jusqu'á ce qu'il eút révolté tous les cceurs par
son atrocité méme. Les choses humaines ne
vont pas autrement, Pourquoi d'affreuses cir
constances avaient-elles obligé de créer UlI

gonvernement de mort, qui ne régnerait et
ne vaincrait que par la mort?

Ce qui est plus effrayant encore , c'est que
lorsque le signal est donné, lorsque l'idée est
établie qu'il faut sacrifier des vies, et qu'en les
sacrifiant on sauvera l'état , tout se dispose
pour ce bu t affreux avec II ne singuliére faci
lité. Chacun agit sans remords , sans répu
gnance; on s'habitue a cela comme le juge a
envoyer descoupables au supplice, le méde
cin a voir des étres souffrants sous son ins
trument, le général a ordonner le sacrifice de
vingt mille soldats, On se fait UJI affreux lan
gage suivant ses nouvelles oeuvres ; on sait
mérne le rendre gai, on trouve des mots pi
qnants ponr exprimer des idées sanguinaires.
Chacun marche, entrainé , étourdi avec I'en
scmble ; et on voit des hommes qui la veille
s'occupaient doucement des arts et du com
merce , s'occuper avec la méme facilité de
mort el de destruction.
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Le comité avait donné le signal par la loi
du 22; Dumas et Fouquier l'avaient trap bien
compris.Il fallait cependant des prétextes pour
immoler tant de malheureux. Quel crime pou~

vait-on leur supposer, lorsque la plupart d'en
tre eux étaient des citoyens paisiblcs , incon
nus, qui n'avaient jamais donné al'état aueun
signe de vie? On imagina que plongés dans
les prisons ils devaient songer aen sortir, que
leur nombre devait leur inspirer le sentiment
de leurs forces , et leur donner l'idée de s'en
servir pour se sauver. La prétendue conspira
tion de Dillon fut le germe de eette idée , qu'on
développa d'une maniere atroce. On se servit
de quelques misérables qui étaient détenus ,
et qui consentirent a jouer le role infame de
délateurs. lIs désignerent au Luxembourg
cent soixante prisonniers qui , disaient - ils,
avaieut pris part au complot de Dillon. On se
procura quelques-uns de ces faiseurs de listes
clans toutes les autres maisons d'arrét , et ils
dénoncerent dans chacune cent ou deux cents
individus comme complices de la conspiration
des prisons. Une teutative d'évasion faite a la
Force ne servit qu'a autoriser cette fable in
digne, et sur-le-charnp ",on commen<;a a en
voyer des centaines de malheureux au tribunal
révolutionnaire. On les acheminait des diverses
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prisons a la Coneiergerie, pour aller de la au
tribunal et a l'éehafaud. Daos la nuit du 18 au
19 messidor (6 juin ), -on traduisit les eent
soixante désignés au Luxembourg. Ils trem
blaient en entendant eet appel ; ils ne savaient
ce qu'on leur imputait, et ce qu'ils voyaient
de plus probable, e'était la mort qu'on leur
réservait, L'affreux Fouquier, depuis qu'il était

nanti de la loi du 22, avait opéré de grands
ehangements dans la salle du tribunal. Au lieu
des siéges des avoeats, et du bane des aecusés
qui ne eontenaient que 18 ou 20 places , il avait
fait construire un arnphithéátre qui pouvait
con tenir cent ou eent cinquante accusés a la
fois. Il appelait cela ses petits gradins. Pous
sant son ardeur jusqu'á une espece d'extrava
gance, il avait fait élever l'échafaud dans la
salle meme du tribunal, et il se proposait de
faire juger en une méme séanee les eent
soixante aeeusés du Luxembourg.

Le comité de salut public, en apprenant
I'espece de délire de son accusateur pub1ic,
l'envoya ehercher, lui ordonna de faire enlever
l'échafaud de la salle oú il était dressé, et lui dé
fendit de traduire plus de soixante individus a
la fois. Tu veux done, lui dit Collot-d'Herbois
dans un transport de colere , démoraliscr le
suppliee? 1\faut cependant remarquer que Fou-
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quier a prétendu le contraire , et soutenu que
c'était [ui qui avait demandé le jugement des
cent soixante en trois fois. Cependant tout
prouve que c'est le comité qui fut moins ex
travagant que son ministre, et qui réprima
son délire. Il falIut renouveler une seeonde fois
aFouquier-Tinville J'ordre d'enlever la guillo

tine de la salle du tribunal.
Les cent soixante furent partagés en trois

troupes , jugés et exéeutés en trois jours, La
procédure était devenue aussi expéditive el
uussi affreuse que celle qui s'employait dans
le guichet de I'Abbaye dans les nuits des '2 el
3 septembre. J,es charrettes , commandées poul'
tous les jours, attendaient des le matin dans la
cour du Palais-de-Justice , et les accusés pou
vaient les voir en montant au tribunal. Le pré
sident Dumas, siégeant eomme un furieux,
avait deux pistolets sur la tableo Il demandait
aux aceusés leur nom seulement, et y ajoutait
a peine une question fort générale. Dans l'in
terrogatoire des cent soixante, le président dit
al'un d'eux , Dorival : Connaissez-vous la cons
piration? - Non. - Je m'attendais que vous
feriez cette réponse , mais elle ne réussira paso
A un autre. - Il s'adresse au nommé Cham
pigny: N'étes-vous pas ex-noble? - Oui. --'
A .un autre. A Guedreville : Etes-vous prétre ?
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- OIlÍ, mais j'ai prété le serment. -- Vous
n'avez plus la parole. A un autre. Au nommé

Ménil ; N'étiez-vous pas domestique de l'ex
constituant Menou? - OuÍ.-A un autre. AH
nommé "\"ely ; N'étiez -vous pas architecte de
Madame?-Oui, maisj'ai été disgracié en 17l;S.
- A un autre. A Gondrecourt ; N'avez - vous
pas votre beau-pere au Luxembourg? -- Oui.
- A un autre. A Durfort: N'étiez-vous pas
garde du corps? - Oui , mais j'ai été licencié

en 1789. - A un autre.
C'est ainsi que s'instruisait le preces de ces

rnalheureux: La loi portait qu'on ne serait dis
pensé de faire entendre des témoins que 101'5

qu'il y aurait des preuves matérielles ou mo
rales; néanmoins on n'en faisait jamais appeler,
prétendant toujours qu'il existait des preuves
de eette espece. Les jurés ne se donnaíent pas
méme la peine de rentrer dans la salle du eon
seil. Ils opinaient a l'audience méme , et le ju
gement était aussitót prononcé. Les aeeusés
avaient eu a peine le temps de se lever et d'é
noneer leurs norns, - Un jour, il y en eut un
dont le nom n'était pas sur la liste des accu
sés, et qui dit au tribunal: Je ne suis pas ac
cusé, mon nom n'est pas dans votre liste... 
Eh qu'importe! lui dit Fouquier; donne-Ie vite.
- Ille donna, et fut envoyé a la mort comrne
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les autres, La plus grande négligence régnait
ilans cette espece d'administration barbare.
Souvent on omettait, par l'effet de la grande
préeipitation, de signifier les actes d'accusation ,
et on lesdonnait auxaccusés al'audience méme.

On commettait les plus étranges erreurs, Un
digne vieillard , Loizerol!es, entend prononcer
a coté de son nom les prénoms de son fils; il
se garde de récIamer, et il est envoyé a la
mort. Quelque temps apres , le fils est jugé a
son tour; et il se -trouve qu'il aurait dú ne
plus exister , cal' un individu ayant tous ses
noms avait été exécuté : c'était son pere. II

n'en périt pas moins, Plus d'une fois on appela
des déteuus qui avaient déjá été exécutés de

puis long-temps. Il y avait des centaines d'ac
tes d'accusation tout préts , auxquels on ne
faisait qu'ajouter la désignation des individua.
On faisait de mérne pour les jugements. L'im
primerie était a coté de la- salle mérne du tri

bunal; les planches étaient toutes prétes , le ti
tre , les motifs étaient tout cornposés ; il n'y
avait que les nOIl1S a y ajouter; on les trans
mettait par une petite lucarne au prote. SUl'
le-champ des milliers d'exernplaires étaient ti
rés, et aHaient répandre la douleur dans les
familIes et l'effroi dans les prisons. Les petits
colporteurs venaient vendre le hulletin du tri-
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bunal sous les fenétres des prisonniers , el!
criant : Foici ceua: qui ont gagné ti la loterie
de la sainte guillotine! Les accusés étaient exé
cutés au sortir de l'audience, ou tout au plus
le lendeipain , si la journée était trop avancée.

Les tetes tombaient, depuis la loi du 22 prai
rial , par cinquante et soixante chaque jour.
(:a va bien, disait Fouquier, les tetes tombent
comme des ardoises, et il ajoutait : ll faut que
fa aille mie!!x encore la décade prochaine; il
m'en faut quatre cent cinquante au moins *.
Pour cela, on faisait ce qu'ils appelaient des
commandes aux moutons qui se chargeaient
d'espiouner les suspects. Ces infames étaient
devenus la terreurdes prisons, Enfermes comme
suspects , on ne savait pas au j liste quels étaient
ceux d'entre eux qui se chargeaient de dési
gner les victimes; mais on s'en doutait a leu!'
insolence , aux préférences qu'ils obtenaient des
ge6liers, aux orgies qu'ils faisaient dans les
guichets avec les agents de la police. Souvent
ils laissaient connaitre leur importance pour
en trafique!'. Ils étaient caressés ~ implorés par
les prisonniers trembJan ts; ils recevaient méme
des sommes pour ne pas mettre un nom sur

* Voyez pour tons ces détails le long preces de Fou
(JlIier-Tin ville.
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leur liste. Ils faisaient leurs choix au hasard ;
ils disaÍent de celui-ci qu'il avait tenu un pro
pos aristocrate ; de celui-la , qu'il avait hu un
jour oú ron annoncait une défaite des armées,
et leur seule désignation équivalait a un arrét
de mort. On portait les noms fournis par eux
sur autant d'actes d'accusation, et 011 venait le
soir signifier ces actes aux prisonniers, et les
traduire ala Conciergerie. Cela s'appelait dans
la langue des geóliers lejoumal du soir. Quand
ces infortunés enlendaient le roulement des
tornbereaux qui vcnaientIes chercher, ils étaient
dans une anxiété aussi cruelle que la mort ; ils
accouraient aux guichets, se collaient contre
les grilles pour écouter la liste, et tremblaient
d'entendre leur nom dans la houche des huis..
siers. Quand ils avaient été nommés, ils ern
brassaient leurs compagnons d'infortune, et
recevaient les adieux de mort. Souvent on voyait
les séparations les plus douloureuses : c'était
un pere qui se détachait de ses enfants, un
époux de son épouse. Ceux qui survivaient
étaient-aussi malheureux que ceux que l'on
conduisait a la caverne de Fouquier-Tinville ;
ils rentraie,nt en attendant d'étre promptement
réunis a leurs proches. Quaud ce funeste appel
était achevé, les prisons respiraient, mais jus
qu'au leudemain seulernent. Alors les angoisses
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recommencaient de nouveau, et le funesto
roulement des charrettes ramenait la terreur.

Cependant la pitié publique commencait a
éclater d'une maniere inquiétante pour les ex
terminateurs. Les marchandsde la rue Saint
Honoré, oú passaient tous les jours les char

rettes , fermaient leurs boutiques. Pour priver
les victimes de ces témoigoages de douleur, on
transpOl'ta l'échafaud ala barriere du Treme,
et 00 ne rencontra pas moins de pitié daus ce
quartier des ouvriers que dans les rues le mieux
hahitées de Paris. Le peuple, dans un moment
d'enivrement , peut devenir impitoyable pOlir
des victimcs qu'il égorge Iui-mérne ; mais voir
expirer chaque jour cinquante et soixante mal
heureux, contre lesquels il n'est pas entrainé
par la fureur, est un spectacle qui finit bien
tót par l'émouvoir. Cependant cette pitié était
silencieuseet timide encore. Tout ce que les
prisons renfermaient de plus distingué avait
succombé; la malheureuse soeur de Louis XVI
avait été immolée a son tour; des raugs éle
vés on descendait déjá aux derniers raogs de
la société. Nous voyons sur la liste du tribu
nal révolutionnaire a cette époque, des tail
leurs , des cordonniers, des perruquiers, des
bouchers , des cultivateurs, des limonadiers ,
des ouvriers méme , condamnés ponr seuti-
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ments el propos réputés centre - révolution
naires. Ponr clonner enfin une idée du nombre
des exécutions de cette époque, il suffira de
dire que du mois de mars 1793, époque ou le
tribunal entra en exercice, jusqu'au mois de
juin 1794 (22 prairial an 2), il avait condamné
cinq cent soixante-dix-sept personnes; et que
du 10 juin (22 prairial) au 9 thermidor
(27 jnillet), il en condamna mil1e deux cent
quatre-vingt-cinq; ce qui porte en tout le nom
bre des victimes jusqu'au 9 thermidor, amille
huit cent soixante-deux.

Cependant les exécuteurs n'étaient pas tran
quilles, Dumas était troublé, etFouquicrn'osait
sortir la nuit; il voyait les parents de ses vic
times toujours préts a le frapper. Traversant
un jour les guichets du Louvre avec Sénart ,
il s'effraie d'uu bruit léger; c'était un individu
qni passait tout pres de lui.-(l Si j'avais été seul,
s'écria-t-il, il me serait arrivé quelque chose.»

Dans les principales villes de France la ter
reur n'était pas moíns grande qu'á París. Carrier
avait été envoyé a Nantes pour ypunir la Ven
dée. Carrier, jcune encore , était un de ces étres

mediocres et violents qui, dans l'entrainement
des guerres civiles, deviennent des monstres
de cruauté et d'extravagance. Il débuta par
dire , en arrivant a Nantes, qu'il faHait tont
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égorger, et que, malgré la promesse de grace
faite aux Vendéens qui mettraient bas les ar
mes, il ne fallait accorder quartier a aucun
d'entre eux, Les autorités constituées ayant
parlé de tenir la parole donnée aux rebelles,
- « Vous Mes des j ... f..... , leur dit Carrier,
vous ne savez pas votre métier , je vous ferai
tous guiIlotiner; » - et il comll1enc;a par faire
fusiller et mitrailler par troupes de cent et
deux cents fes malheureux qui se rendaient. Il
se présentait a la socié té populaire le sabre a
la main , l'injure a la houche, menacant tou
jours de la guillotine. Bientót eette société ne
lui convenant plus, il la fit dissoudre. Il inti
mida les autorités aun tel point, qu'elIes n'o
saient plus paraitre devant lui. Un jour elles vou
laient lui parler des subsistances , il répondit
aux officiers municipaux que ce n'était pas son
affaire, que le premier b ..... qui Iui parlerait
de subsistances , il lui ferait mettre la tete a
bas, et qu'il n'avait pas le temps de s'occuper
de leurs sottises, - Cet insensé ne croyait avoir
d'autre mission que ceHe d'égorger.

Il voulait punir a la fois et les Vendéens re
belles , et les Nantais fédéralistes , qui avaient
essayé un mouvement en faveur des girondins,
apres le siége de leur viIle. Chaque jour, les
malheureux qui avaient échappé au massacre

\
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da Mans et de Savenay arrivaient en fonle,
chassés par les arrnées qui les pressaient de
tous cótés. Carrier les faisait enfermer dans les
prisons de Nantes, et en avait accumulé la
pres de dix mille. Il avait ensuite formé une
compagnie d'assassins , qui se répandaient dans
les campagnes des environs, arrétaient les fa
mili es nantaises , et joignaient les rapines a la
cruauté. Carrier avait d'abord institué une
commission révolutiounaire devant laquelle il
faisait passer les Vendéens et les Nantais. JI fai
sait fnsiller les Vendéens, et guillotiner les
Nantais suspects de fédéralisme 00 de roya
lisme. Bielltot il trouva la formalité trop Ion
gue, et le supplice de la fusillade sujet a des
inconvénients. Ce supplice était lent; il était

diíficile d'enterrer les cadavres, Souvent ils
restaient sur-le-champ du carnage, et infec
taient l'air a tel point, qu'une épidémie régnait
dans la ville. La Loire , qui traverse Nantes,
suggéra une affreuse idée a Carrier : ce fut de
se débarrasser des prisonniers en les plongeant
dans le fleuve. Il fit un premier essai, chargea
une gabarre de quatre-vingt-dix prétres , sous
prétexte de les déporter , et la fit échouer a
quelque distancede la ville. Ce moyen trouvé,
il se décida aen user plus largement. Il n'em
ploya plus la formalité rlérisoire de faire passer
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les condamnés devant une commission : il les
faisait prendre la nuit dans les prisons, par
bandes de cent et deux eents, et conduire sur
des bateaux. De ces bateaux on les transpor
tait sur ele petits bátiments préparés pour eette
horrible fin. On jetait les malheureux a fond
de cale; on clouait les sahords , on fermait
l'entrée des ponts avec des planches; puis les
exécuteurs se retiraient dans des chaloupes ,
et des charpentiers placés dans des batelets
ouvraient les flanes des bátiments a coups de
hache, et les faisaient couler baso Quatre ou
cinq mille individus périrent de cette maniere
affreuse. Carrier se réjouissait d'av¿ir trouvé
ce moyen plus expéditif et plus salubre de dé
livrer la république de ses ennemis. Il noya
non-seulement des hommes, rnais un grand
nombre de femmes et d' enfants. Lorsque les
familles vendéennes s'étaient dispersées apres
la déroute de Savcnay, une fouJe de Nantais
avaient reeueilli des enfants pour les élever.
« Ce sont des Iouveteaux ,» dit Carrier; et il
ordonna qu'ils fussent restitués ala république,
Ces malheureux enfants furent noyés pour la
plupart.

La Loire était chargée de eadavres; les vais
seaux, en jetant l'ancre, soulevaien t quelquefois
des bateaux remplis de noyés. Les oiseaux d('
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proie couvraient les rivages du fleuve, et se
nourrissaient de débris humains .... Les pois
sons étaient repus d'une nourriture qui en ren
dait l'usage dangereux , et la municipalité avait
défendu d'en pécher. Aces horreurs se joignaient
une maladie contagieuse et la disette. Au mi
lieu de ce désastre , Carrier, toujours bouillant
de colére , défendait le moindre mouvement de
pitié, saisissait au collet, menacait de son sabre
ceux qui venaient Iui parler, et avait fait affi
cher que quiconque viendrait solliciter pour
un détenu serait jeté en prison. Heureusement
le comité de salut public venait de le rem
placer, car il voulait bien l'extermination , mais
sans extravagance. On évalue aquatre ou cinq
mille les victimes de Carrier. La plupart étaient
des Vendéens.

Bordeaux , Marseille, Toulon , expiaient leur
fédéralisme. A Toulon, les représentants Fréron
et Barras avaient fait mitrailler denx cents ha
hitants , et avaient puni sur eux un crime 'dont
les véritables auteurs s'étaient sauvés sur les
escadres étrangeres. Maignet exercait dans le
département de Vaucluse une dictature aussi
redoutable que les autres envoyés de la con-

.. Déposition d'un capitaine de vaisseau dan s le procés
de Carrier.

VI. el:)
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vention. Il avait fait incendier le bourg de Bé
douin, pour cause de révolte, et, a sa requéte,
le comité de salut public avait institué aOrange
un tribunal révolutionnaire, dont le ressort
comprenait tout le Midi, Ce tribunal était 01'

ganisé sur le modele méme xlu tribunal révo
lutionnaire de Paris, avec eette différence,
qu'il n'y avait point de jurés , et que cinq ju
ges condamnaient, sur ce qu'ils appelaient des
preufJes morales, les malheureux que Maignet
recueillait dans ses tournées. A Lyon, les san
glantes exécutions ordonnées par Collot-d'Her
bois avaient cessé. La commission révolution
naire venait de rendre compte de ses travaux, et
avait fourni le nombre des acquittés et des con
damnés. Miliesix cent quatre-vingt-quatre indivi
dus avaientété guillotinés, fusillés ou mitraillés,
Mille six cent quatre-vingt-deux avaient été

mis en liberté, par.lajustiee de la commission.
Le Nord avait aussi son proconsul. C'était

Joseph Lebon. II avait été prétre , et avouait
lui-méme que dans sa jeunesse iI aurait poussé
le fanatisme religieux jusqu'a fuer son pere et
sa mere, si on le lui avait ordonné. C'était un
véritable aliéné, moins féroce peut- étre que
Carrier , mais encore plus frappé de folie. A ses
paroles, a sa conduite , on voyait que sa tete
~tait égarée. TI avait fixé sa principa!e rési-
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dence a Arras. Il avait institué un tribunal avec
l'autorisation du comité de salut public, et par
courait les départernents du Nord , suivi de ses
juges et d'une guillotine. Il avait visité Saint-Pol,
Saint-Omer, Béthune, Bapaume, Aire, etc.,
et avait laissé partout des traces sanglantes.
Les Autrichiens s'étant approchés de Cambray ,
et Saint-Just ayant cru apercevoir que les aris
tocrates de eette ville entretenaient des liaisons
cachées avec I'enuemi , iI Y appela Lebon, qui
en quelques jours envoya a l'échafaud une
multitude de malheureux, et prétendit avoir
sauvé Cambray par sa fermeté. Quand Lebon
avait fini ses tournées, c'est a Arras qu'il re
venait, La, il se livrait aux plus dégoútantes
orgies, avec ses juges et divers membres des
clubs. Le bourreau était admis a sa table, et y
était traité avec la plus grande considération.
Lebon assistait aux exécutions , placé sur un
balcon; de la il parlait au peuple, et faisait jouer
le s« ira pendant que le sang coulait. Un jour ,
ii venait de recevoir la nonvelle d'une victoire,
il courut a son balcon , et fit snspendre l'exé
cution, afin que les malheureux qui allaient
recevoir la mort eussent connaissance des suc
ces de la république.

Lebon avait mis tant de folie dans sa con
duite , qu'il était accusable, meme devant le

'25.
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comité de salut publico Des habitants d'Arras
s'étaíent réfugiés aParis, et faisaient tous leurs
efforts pour parvenir aupres de leur conótoyen
Rohespierre , et luí faire entendre lenrs plain
tes. Quelques - uns l'avaient connu , et méme

obligé dans sa jeunesse; mais ils ne ponvaient
parvenir a le voir, Le député Guffroy, qui
était d' Arras, et qui avait un grand courage,
se donna beaucoup de mouvement aupres des
comités pour appeler leur attention sur la con
duitede Lebon. Il eut me me la noble audace
de faire a la convention une dénonciation ex
presse. Le comité de salut publicen prit COIl

naissance, et ne put s'empécher de mander
Lebon. Cependant , comme le comité ne vou
lait pas désavouer ses agents, ni avoir raíl' de
convenir qu'on pút étre trop sévere envers les
aristocrates , il renvoya Lebon aArras, et em
ploya en luí écrivant les expressions suivantes':
« Contínue de faire le bien , et fais-le avec la
« sagesse et avec la dignité qui ne laissent point
« prise aux calomnies de I'aristocratie. » Les
réclamations élevées contre Lehon par Guf
froy, dans la convention, exigeaient un rap
port du comité. Barreré en fut chargé. «Toutes
ce les réc1amations contre les représentants,
« dit-il , doivent étre jugées par le comité, pour
ce évitf'r des débats qui troubleraient le gou-
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( vernement et la convention. Gestee que nous
« avons fait ici, al'égard de Lehon ; nous avons
ce recherché les motifs de sa conduite. Ces mo
« tifs sont-ils purs? le.résultat est-il utile ala ré

({ volution? profite-t-il á la liberté? les plaintes
« ne sont-elles que récriminatoires, ou ne sont
« elles que les cris vindicatifs de l'aristocratie?
({ c'est ce que le comité a vu dans cette affaire.
({ Des formes un peu acerbes ont été employées;
({ mais ces formes ont détruit les piéges de l'a
« ristocratie, Le comité a pu sans doute les
({ improuver; mais Lebon a complétement
« battu les aristocrates et sauvé Cambray; d'ail
« leurs que n'est-il pas permis a la haine d'un
({ républicain contre l'aristocratie! de combien
« de sentiments généreux un patriote ne trouve
.« t-il pas a couvrir ce qu'il peut y avoir d'acri
« monieux dans la poursuite des ennemis du
« peuple? Il ne faut parler de la révolution
« qu'avec respect, des mesuresrévolutionnaires
« qu'avec égard. La libérlé est une uierge dont
({ il est coupable de souleoer le voile. »

De tout cela, il résulta que Lebon fut auto
risé acontinuer, et que Guffroy fut rangé paemi
les censeurs importuns du gouvernement révo

Iutionnaire , et exposé apartager leurs périls. 11
était évident que le comité tout entier voulait le
régime de la terreur. Rohespierre , Couthon,
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Billaud , Collot - d'Herhois , Vadier , Vouland,
Amar, pouvaient étre divisés entre eux sur
Ieurs prérogatives, sur le nombre et le choix
de leurs collégues 11 sacrifier; mais ils étaient
d'accord sur le systeme d'exterminer tous ceux
qni faisaíent obstacle a la révolution. lis ne
voulaient pas que ce systeme fút appliqué avec
extravagance par les Lebon, les Carrier; mais
ils voulaient qu'á l'exemple de ce qui se faisait
a Paris, on se délivrát d'une maniere prompte,
súre et la moins bruyante possible , des enne
mis qu'ils croyaient conjurés contre la répu
blique. Tout en hlámant certaines cruautés fol
les, ils avaient l'amour-propre du pouvoir, qui
ne veut jamais désavouer ses agents; ils con
damnaient ce qui se faisait aArras, a Nantes,
mais.ils l'approuvaient en apparence , pourne
pas reconnaitre un tort á leur gouvernemellt.
Entrainés dans cette affreuse carriere , ils avan
«;aient aveuglément, et ne sachant oú ils al
laient aboutir. Telle est. la triste condition de
l'homme engagé dans le mal, qu'il ne peut plus
s'y arréter. Des qu'il commence 11 concevoir
ura doute sur la nature de ses actionsvdésqu'il
peut entr.evoirqu'il s' égare , au lieude rétro

grader, il se précipite en avant, comme pour
s'étourdir, eomme pourécarter les lueurs qui
l'assiégent. Pour s'arréter, il faudrait qu'il se
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calrnát , qu'il s'exarninát , et qu'il portát sur
lui-méme un jugement effrayant dont aucun
hum me n'a le courage.

Il n'y avait qu'un soulevernent général qui
pút arréter les auteurs de cet affreux systeme.
Dans ce soulevement devaient entrer , et les
membres des comités, jaJoux du ponvoir SH

préme , et les montagnards menacés, et la con
veution indignée, et ton!'> les coeurs révoltés de
cette horrible effusion de sango Mais, pour ar
river acette aLlianee de la jalousie, dela erainte,
de l'indignation, il fallait que la jalousie fit des
progres dans les comités, que la crainte devint
extreme a la Montagne, que l'indignation ren
dit le courage ala convention et au public. Il
fallait qu'une occasion fit éclater tous ces sen
timents ala fois ; il fallait que les oppresseurs
portassent les prerniers COllpS, pourqu'on osát
les leur remire.

L'opinion était disposée , etIe moment arri
vait oú un mouvement au 110m de l'humanité
contre la violence révolutionnaire était possi
ble. La républiqne étant victorieuse , et ses en
nemis terrifiés, on al!ait passel' de la craiute
et de la fureur a la eonfiance et a la pitié. C'é

tai t la premiere fois, dans la.révolution, qu'un
tel événement devenait possibJe. Quand les gi
rondius, quand les dantonistes périrent, il n'é-
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tait pas temps encore d'invoquer l'humanité
Le gouvernement révolutionnaire n'avait en
core perdu alors ni son utilité ni son crédito

En attendant le moment, on s'observait , et
les ressentiments s'accumulaient dans les coeurs.
Robespierre avait entiérernent cessé de paraitre
au comité de salut publico Il espérait discrédi
ter le gouvernement de ses collegues , en n'y
prenant plus aucune part; il ne se montrait
qu'aux Jacobins, oú Billaud et Collot n'osaient
plus paraitre, et oú il était tous les jours plus
adoré. Il commencait ay faire des ouvertures
sur les divisions intestines des comités. «Autre
( fois, disait-il (13 messidor), la faction sourde
( qui s'est formée des restes de Danton et de
« Camille Desmoulins, attaquait les comités en
(e masse; aujourd'hui , elle aime mieux attaquer
ce quelques membres en particulier, pour par
« venir abriserle faisceau. Autrefois, elle n' o
« sait pas attaquer la justice nationale; aujour
« d'hui , elle se croit assez forte pourcalomnier
« le tribunal révolutionnaire, et le décret con
« cernant son organisation; elle attribue ce qui
( appartient a tout le gouvernement aun seul
( individu; elle ose dire que le tribunal révo
(( Iutionnaire a été institué pour égorger la
« convention nationale, et malheureusement
( elle n'a obtenu que trap de confiance, On a
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« cru ases calomnies, on les a répandues avec
« affectation; on a parlé de dictateur , on I'a
« nommé; c'est moi qu'on a désigné, et vous
( frémiriezsije vous disais en quel Iieu, La vé
« rité est mon seul asile contre le crime. Ces ca
« lomnies ne me décourageront pas sans doute,
« mais elles me Iaissent indécis sur la conduite
« que j'ai a tenir. En attendant que j'enpuisse
I( dire davantage, j'invoque pOUl' le salut de
« la république les vertus de la convention,
tf les vertus des comités, les vertus des bons ci
« toyens, et les vótres enfin, qui ont été si sou
« vent utiles a la patrie. »

On voit parquelles insinuations perfides Ro
bespierre commencait a dénoncer les comités,
et arattacher exclusivement a lui les jacobins.
On le payait de ces marques de confiance par
une adulation sans bornes, Le systeme révolu
tionnaire Iui étant imputé a lui seul , il était

naturel que toutes les autorités révolutionnai
res lui fussent attachées , et embrassassent sa
canse avec chaleur. Aux jacobins devaient se
joindre la commune, toujours unie de principes
et de conduite avec les jacobins, et tOU5 les
jugeset jurés du tribunal révolutionnaire.Cette
réunion forrnait une force assez considérable ,
et, avec plus de résolution et d'énergie, Ro
bcspierre aurait pu devenir tres - redoutable.
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Par les jacobins, il possédait une masse turhu
len te, qni jusqu'ici avait représenté et dominé
l'opinion; 'par la commune,' il dominait l'au
torité locale, qui avait pris l'initiative de toutes
les insurrections, et surtout la force armée de
Paris. Le maire Pache, et le commandant Hen
riot, sauvés par lui lorsqu'on allait les adjoin
dre a Chaumette, lui étaient dévoués entiere
mento Billaud et Collot avaient profité, il est
vrai , de son absence du comité pour enfermer
Pache; mais le nouveau maire Fleuriot, l'agent
national Payan, lui étaient tout aussi attachés ;
et on n'osa pas lui enlever Henriot, Ajoutez a
ces personnages le président du tribunal Du
mas, le vice - président Coffinhal, et tous les
autres juges et jurés, et on aura une idée .des
moyellsque Robespierre avait dansParis. Si
les comités.et la convention ne lui obéissaient
pas, il n'avait qu'a se plaindre aux Jacobins, y
exciter un mouvement, communiquer ce mou
vement 11 la commune, faire déclare~ par .l'au
torité municipale que le peuple rentrait dan s
ses pouvoirs souverains , mettre les sections sur
pied, et envoyer Henriot dernander a la ton
vention cinquante ou soixante députés. Dumas
et Coffinhal ,et tout le tribunal, étaient en
suitc a ses ordres, pour égorger les députés
qu'Henriot aurait ohtenus amain armée. Tous
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les moyens enfin d'un 31 mai, plus prompt,
plus sur que le premier, étaient dans ses mains.
Aussi ses partisans, ses sicaires l'entouraient
et le pressaient d'en donner le signa!. Henriot
offrait encore le déploiement de ses colonnes,
et promettait d'étre plus énergique qu'au 2 jUill~

Robespierre, qui aimait mieux tout faire par
la parole, et qui croyait encore pouvoir beau
coup par elle, voulaitattendre, II espérait dé
populariser les comités par sa retraice et par
ses discours aux Jacobins, et il se proposait
ensuite de saisir un moment favorable pour
Les attaquer ouvertement a la convention. n
continuait, malgré son espece d'abdication , de
diriger le tribunal, et d'exercer une police ac
tive au moyen du bureau qu'il avait institué.
n surveillait par la ses ad versaires, et s'ins
truisait de toutes leursdémarches. Il se donnait
maintenantun peu plus de distractions qu'au
trefois. On le voyait se rendre daos une fort
belle maison de campagne, chez une famille
qui luí était dévouée, a Maisons-Alfort, atrois
lieues de París, La, tous ses partisans l'accom
pagnaient; la, se rendaient Dumas, Coffinhal,
Payirn~· Pleuriot, Heuriot y venait souvent-avec
tous ses aides-de-camp ; ils traversaient les rou
tes sur cinq de front, et au galop, renversant
les pcrsonnesqui étaient devant •eux, et ré-
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pandant par leur présence la terreur dans le
pays. Les hótes, les amis de Robespierre fai
saient sonp<:;onner par leur indiscrétion beau
conp plus de projets qu'il n'en méditait , et
qu'il n'avait le courage d'en préparer, A París,
il était toujours entouré des mémes personna
ges; il était suivi de loin en loin par quelques
jacobins ou jurés du tribunal, gens dévoués ,
portant des bátons et des armes secretes, et
préts a courir a son secours au premier dan
gel'. On les nommait ses gardes-du-corps.

De leur coté, Billaud-Varennes , Collot-d'Her
hois , Barrere , s'emparaient du maniement de
toutes les affaires, et, en l'absence de leur ri
val, s'attachaient Carnot, Robert Lindet et
Prieur de la Cote-d'Or. UU intérét commun
rapprochait d'eux .le comité de süreté. géné
Filie; du reste, ils gardaieut tous le plus grand
silence. Ils cherchaient a diminuer peu a peu
la puissance de leur adversaire , en réduisant
la force armée de Paris. Il existait quarante
huit compagnies de canonniers, appartenant
aux quarante-huit sections, parfaiternen t or
ganisées, el ayant fait preuve dans toutes les
circonstances de l'esprit le plus révolution
naire. Toujours elles s'étaient rangées pour le
partí de l'insurrection, depuis le 10 aoút jus
qu'au 31 mai, Un décret ordounait d'en laisser
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la moitié au moins dans Paris, mais permettait
de déplacer le reste. Billaud et Collot ordon
nerent au chef de la cornmission du mouvement
des armées, de les acheminer successivernent
vers la frontiere. Dans toutes leurs opérations,
ils se cachaient beaueoup de Couthon, qui, ne
s'étant pas retiré eomme Robespierre, les ob
servait soigneusement, et leur était incom
mode. Pendant que ces choses se passaient ,
Billaud, sombre, atrabilaire, quittait rarement
Paris ; mais le spirituel et voluptueux Barrere
allait a Passy avec les principaux membres du
comité de súreté générale, avec le vieux Va
dier, avec Vouland et Amar. Ils se réunissaient
chez Dupin , ancien fermier-général, fameux
dans l'ancien régime par sa cuisine , et dans la
révolution par le rapport qui envoya les fer
miers-généraux ala mort. La, ils se livraient a
tous les plaisirs avec de belles femmes, et Bar
rere exercait son esprit centre le pontife de
l'Érre-Supréme, le premier prophéte, le fils chéri
de la mere de Dieu. Aprés s'étre égayés, ils sor
taient des bras de leurs courtisanes, ponr re
venir aParis, au milieu dn sang et des rivalités.

De leur coté, les vieux membres de la Mon
tagne qui se sentaient menacés se voyaient se
creternent, et táchaient de s'enrendre. La femme
généreuse qui, a Bordeaux , s'était attachée a
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Tallien, el Iui avait arraché une foule de vic
times, l'excitait du fond de sa prison afrapper le
Iyran. A Tallien, Leeoin tre , Bourdon de I'Oise ,
Thuriot, Panis, Barras, Fréron , Monestier,
s'étaient joints Guffroy, l'antagoníste de Lebon;
Dubois-Crancé , eompromis au siége de Lyon et
détesté par Couthon; Fouehé de Nantes, qui
étaít brouillé avec Robespierre, et auquel on
reprochait de ne s'étre pas conduit a Lyon
d'une maniere assez patriotique. Tallien et Le
eointre étaíent les plus audacieux et les plus
impatients. Fouché était surtout fo1't redouté
par son habileté a nouer et a eonduire une
intrigue, et c'est sur luí que se déchainerent
le plus violemment les triumvirs.

A propos d'une pétition des jaeobins de
Lyon , dans laquelle ils se plaignaient aux ja
cobins de París de leur sítuation actuel1e, 00

revint sur toute l'histoire de cette malheu
reuse cité. Couthon dénonca Dubois-Crancé ,
eomme il l'avait déja fait quelques mois aupa
ravant , I'accusa d'avoir laissé écbapper Précy,
et le fit rayer de la liste des jacobins. Robes
pierre accusa Fouché, et luí imputa les in
trigues qui avaíent conduít le palriote Gaillard
a se donner la mort. Il fit décider que Fouché
serait appelé devant la société pour y justifier
sa eonduite. C'étaient mOlOS les menées de



CONVENTrO'l/ NATlONALE (17~)4). :)99

Fouché aLyon , que ses menées a Paris, que
Robespierre redoutait et voulait punir. Fou
ché, qui sentait le péril, adressa une lettre
évasive aux jacobins, et les pria de suspendre
leur jugement, jusqu'á ce que le comité auquel
il venait de soumettre sa conduite et de four
nir toutes les pieces a I'appui , eút prononcé
une sentence. « Il est étonnant , s'écria Robes
« pierre, que Fouché implore aujourd'hui le
« secours de la convention contre les jacobins.
« Craint-il les yeux et les oreilles du peuple?
« craint-il que sa triste figure ne révele le crime?
« craint-il que six milIe regards fixés sur luí ne
« découvrent son ame dans ses yeux, et qu'en
« dépit de la natnre qui les a cachés, on n'y
« lise ses pensées? La conduite de Fouché est
« celle d'un coupable ; vous ne pouvez le gar
« del' plus long-temps dans votre sein ; il faut
« l'en exclure.» Fouché fut aussitót exclu,
eomme venait de l'étre Dubois-Crancé. Ainsi
tous les jours l'orage grondait plus fortement
contre les montagnards menacés, et de tous
cótés l'horizon se chargeait de nuages.

Au milieu de cette tourmente, les membres
des comités qui craignaient Robespierre , au
raient mieux aimé s'expliquer, et concilier leur
ambition, que se livrer un combat dangereux.
Robespierre avait mandé son jeune collégue
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Saint-Just, et ceIui-ci était revenu aussitót de
l'armée. On proposa de se réunir, pour essayer
de s'entendre. Robespierre se fit beaucoup
prier avant de consentir a une entrevue ; il Y
consentit enfin, et les deux comités s'assern
blérent. On se plaignit réciproquement avec
beaucoup d'amerturne. Robespierre s'exprima
sur lui-mérne avec son orgueil accoutumé, dé
nonca des conciliabules secrets , parla de dé
putés conspirateurs a punir, bláma toutes les
opérations du gOllvernement, et trouva tout
mauvais , admínistration, guerre et finances.
Saint-Just appuya Robespierre , en fit un éloge
magnifique, et dit ensuite que le dernier espoir
de l'étranger était de diviser le gouvernement.
11 raconta ce qu'avait dit un officier faít prison
nier devant Maubeuge. On attendait , suivant
cet officier, qu'un partí plus modéré abattit le
gouvernement révolutionnaire, et fit prévaloir
d'autres príncipes. Saint-Just s'appuya sur ce
fait, pour faire sentir davantage la nécessité

de se concilier et de marcher d'accord. Les an
tagonistes de Robespierre étaient hien de cet
avis, et ils consentaient a s'entendre pour res
ter maitres de l'état; mais pour s'entendre il
faIlait consentir' a tout ce que voulait Robes
pierre, el de pareilles conditions ne pouvaient
Ieur convenir. Les rnembres du comité de sú-
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reté générale se plaignirent beaucoup de ce
qu'on leur avait enlevé leurs fonctioIls; Élie
Lacoste poussa la hardiesse jusqu'a dire que
Couthon , Saint-Just etRohespierre formaient
un comité dans les comités, et osa méme pro
noncer le mot de triurnvirat. Cependant on
convint de quelques concessions réciproques.
Rohespierre consentit aborner son bureau de
police générale a la surveil1ance des agents du
-comité de salut public; et en retour, ses adver
saires consentirent acharger Saint-Just de faire
un rapport ala convention, sur I'entrevue qui
venait d'avoir lieu. Daos ce rapport, eomme
on le pense bien, on ne devait pas convenir
des divisions qui avaient régné entre les co
mités, mais on devaitparler des commotions
que l'opinion publique venait de ressentir dans
les derniers temps, et fixer la marche que le
gouvernement se proposait de suivre, Billaud
et Collot insinuérent qu'il ne faHait pas trop y
parler de l'Etre-Supreme, cal' ils avaient tou
jours le pontificar de Robespierre devant les
yeux. Cepeudant Billaud, avec son air sombre
et peu rassurant, dit aRohespierre qu'il n'avait
jamáis été son ennerni , et on se sépara sans
s'étre véritablement réconciliés , mais en pa
raissant un pell moins divisés qu'auparavant.
Une pareille réconciliation ne pouvait rien

VL 26
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avoir de réel, cal' les ambitions restaient les
mérnes ; elle ressemblait a ces essais de trans
action que: font tous les partís avant d'en ve
nir aux mains ; elle était un vrai baiser Lamou
rette; elle ressemblait atoutes les réconciliations
proposées entre les constitúants et les giron
dins, entre les girondins et les jacobins, entre
Danton et Robespierre.

Cependant sí elle ne mit pas d'accord les
divers membres des comités, elle effraya beau
coup les montagnards; ils crurent que leur
perte serait le gage de la paix, et ils s'effor
cerent de savoir quelles étaient les conditions
du traité. Les mernbres du comité de súreté
générale s'empresserent de dissiper Ieurs crain
tes. Élie Lacoste, Dubarran , Moyse Bayle, les
membres les meilleurs du comité, lestran
quilliseJ'ent, etleur dirent qu'aucun sacrifice
11' avait été convenu. Le fait était vrai, et e'était

une des raisons qui empéchaient la reconcilia
tion de pouvoir étre en tiere. Néanrnoins BaI'
rere, qui tenaitbeaucoup á ce qu'on fut d'accord,
ne manqua pas de répéter dans ses rapports
journaliers que les mernbres du gouvernement
étaient parfaitement unis, qu'ils avaient été
injustement accusés de ne pas I'étre , et qu'ils
tendaient, par des efforts communs, a rendre
la république partout victorieuse. Il feignit
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d'assnmer sur tous les reproches élevés contre
les triumvirs , et il repoussa ces reproches
commc des calomnies coupables et dirigées
également contre les deux comités. «Au milieu
« des cris de la victoire, dit-il , des bruits sourds
(e se font entendre, des calomnies obscuros cir
« culent , des poisons subtils sont infusés dans
e( les journaux, des complots funestes s'our
« dissent , des mécontentements factices se
« préparent, et le gouvernement est sans cesse
« vexé, entravé dans ses opérations, tourmenté
« dans ses mouvements, calomnié dans ses
« pensées, et menacé dans ceux qui le com
(e posent. Cependant qu'a-t-il fait?)) Ici Barreré
ajoutait l'énumération accoutumée des travaux
et des services du gouvernement.
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CI-IAPITRE VIL

EG7

Opérations de l'armée du Nord vers le milieu de 1794.
Prise d'Ypres. -Formatioll de l'armée de Sambre-et
Meu~e.Bataille de Fleurus. Occupation de Bruxelles. 
Derniers jours de la terreur; lutte de Robespierre et
des triumvirs contre les autres membres des comités.
Journees des 8 et 9 thermidor; arrestation et supplice
de Robespierre, Saint-Just. - Marche de la révolu
tion depuis 119 jusqu'au 9 thermidor..

PENDANT que Barrere faisait tous ses efforts
pour cacher la discorde des comités, Saint-Just,
malgré le rapport qu'il avait a faire, était re
tourné al'armée, OU s,e passaient de grands évé
nernents. Les mouvements cornmencés sur les
deux ailes s'étaient continués, Picbegru avait
poursuivi ses opérations sur la Lys et l'Es
caut , Jourdan avait cornmencé les siennes sur
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la Sambre. Profitant de l'attitucle défensive que
Cobourg avait prise a Tournay, depuis les ha
tailles de Turcoing et de Pont-a-Chin , Pichegru
projetait de battre Clerfayt isolément. Cepen
dant il n'osait s'avaneer jusqu'á Thielt , et il
résolut de commencer le siége d'Ypres, dans
le double but d'attirer Clerfayt a lui, et de
prendre eette place, qui eonsoliderait l'éta

blissement des Franeais dans la West-Flandre,
Clerfayt attendait des renforts , et il ne fit au
eun mouvement. Pichegru alors poussa le siége
d'Ypres si vivement , que Cobourg et Clerfayt
crurent devoir quitter leurs positions respec
tives pour aller au secours de la place me
nacée, Pichegru, pour empécher Cobourg de
poursuivre ce mou vement, fit sortir des troupes
de Lille, et exécuterune démonstration si vive
sur Orchies , queCobonrg fut retenu a Tour
nay; en méme temps i1 se porta en avant, et
courut a Clerfayt, qui s'avancait vers Rousse
laer el Hooglede. Ses mouvernents prompts et
bien concus lui fournissaient encore l'occasion
de battre Clerfayt isolément. Par malheur, une
divisiun s'était trompée de route, Clerfayt eut
le temps de se reporter ason camp de Thielt,
apres une perte légere. Mais trois jours apres ,
le 26 prairial (13 juin), renforeé par le déta

ehement qu'il attendait , il se déploya a l'im-



CONVI-:NTJON NATJONALI-: (J 794)· 407

proviste en face de nos colonnes avec trente
mille hornmes. Nos soldats coururent rapide
ment aux armes, mais la division de droite ,
attaquée avec une grande impétuosité , se dé
banda, et laissa la división de gauche décou
verte sur le plateau d'Hooglede. Macdonald
commandait cette división de gauche; il sut la
maintenir contre les attaques réitérées de front
et de flanc auxquelles elle fut long-temps ex
posée ; par cette courageuse résistance, il donna
a la brigade Devinthier le temps de le rejoin
dre, et il obligea alors Clerfayt a se retirer
avec une perte considérablc. C'était la cin
quiérne fois que Clerfayt, mal secondé , était
battu par notre armée du Nord. Cette action ,
si honorable pour la di'Vision Macdonald, dé
cida la reddition de la place assiégée. Quatre
jours apres , le 2g·prairial (17 juin) , Ypres ou
vrit ses portes, et une garnison de sept mille
hommes mit bas les armes. Cobourg aIlait se
porter au secours d'Ypres et de Clerfayt, lors
qu'il apprit qu'il n'était plus temps. Les évé
uements qui se passaient sur la Sarnbre , l'obli
gerent alors ase diriger vers le coté opposé du
théátre de la guerreo Il Iaissa le duc d'York sur
l'Escaut , Clerfayt a Thielt, et marcha avec
toutes les troupes autrichiennes vers Charle
roi. C'était une véritable séparation entre les
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puissances principales, l'Angleterre et l'Au
triche, qui vivaient assez mal d'accord, et dont
les intéréts tres-différents éclataient ici d'une
maniere tres-visible. Les Anglais restaient en
Flandre vers les provinces maritimes , .et les
Autrichiens couraient vers leurs communica
tions menacées. Cette séparation n'augmenta
pas peu leur mésintelligence. L'empereur d'Au
triche s'était retiré aVienne, dégoüté de cette
guerre sans succes ; et Madi, voyant ses plans
renversés, avait de nouveau quitté l'état-major
autrichien,

Nous avons vu Jourdan arrivant de la Mo
selle a Charleroi, au moment oú les Francais ,
repoussés pour la troisieme fois, repassaient la
Sarnbre en désordre. Apres avoir donné quel
ques jours de répit aux troupes, dont les-unes
étaient abattues de leurs défaites, et les autres
de leur marche rapide, on fit quelque chan
gement a leur organisation. On composa des
divisions Desjardins et Charbonnier, et des
divisions arrivées de la Moselle, une seule ar
mée, qui s'appela armée de Sambre-et-Meuse;
elle s'élevait a soixante-six mille hommes en
viron , et fut mise sous les ordres de Jourdan.
Une division de quinze mille hommes, com
mandée par Schérer , fut laissée pour garder la
Sambre , de Thuin a Maubeuge.
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Jourdan résolut aussitót de repasser la Sam
bre et d'investir Chat-leroi. La division Hatry
fut chargée d'attaquer la place, et le gros de
l'arrnée fut disposé tout a utour , pour protéger
le siége. Charleroi est sur la Sambre. Au - delá
de son enceinte , se trouvent une suite de po
si tions forrnant un demi-cercle , dont les extré
mités s'appuient a la Sambre. Ces positions
sont peu avantageuses, parce que le demi
cercle qn'elles déerivent est de dix lieues d'é
tendue, paree qu'elles sont peu liées entre
elles, et qu'elles ont une riviere a dos. Kléber
avec la gauche s'étendait depuis la Sambre
j usqu'á Orehies et Traségnies, el faisait garder
le ruisseau du Piéton , qui traversait le champ
de hataille , etvenait tomber dans la Sambre.
Au centre,Morlot gardait Gosselies ; Champion
net s'avancait entre Hépignies et Wagné; Le
fevre tenait Wagné, FJeurus et Lambusart. A
la droite, enfin, Marceau s'étendait en avant du
hois de Campinaire, et rattachait notre Iigne
a la Sambre. Jourdan, sentant le désavantage
de ces posit ions , ne voulait pas y rester, et se
proposait, pour en sortir , de prendre l'initia
tive de l'attaque le 28 prairial (16 juin) au
matin. Dans ce moment, Cobourg ne s'était
point encore porté sur ce point; i] était a
Tournay , assistant a la défaite de Clerfayt et á
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la prise d'Ypres. Le prince d'Orange, envoyé
vers Charleroi, commandait l'armée des coa
Iisés. n résolut de son coté de prévenir l'atta
que dont il était menacé , et des le 28 au matin ,
ses troupes déployées ohligerent les Francais
a recevoir le combat sur le terrain qu'ils oc
cupaient, Quatre colonnes, disposées contre
notre droite et notre centre, avaient déja pé
nétré dans le bois de Campinaire, OU était
Marceau, avaient enlevé Fleurus a Lefevre ,
Hépignies a Championnet, et allaient replier
MorIot de Pont-a-Migneloup sur Gosselies,
lorsque Jourdan , accourant apropos avec une
réserve de cavalerie , arréta la quatrierne co
lonne par une charge heureuse , ramena les
troupes de Moriot dans Ieurs positions , et ré
tablit le combat au centre, A la gauche, War
tensleben avait fait les mémes progres vers
Traségnies. 1\Iais Kléber, par les dispositions
les plus heureuses et les plus promptes, fit
reprendre Traségnies, puis , saisissant le mo
ment favorable, fit tourner Wartensleben , le
rejeta au-delá du Piéton, el se mil a le pOllr
suivre sur deux colonnes, Le combat s'était
soutenu jusque -la avec avantage , la victoire
allait méme se déclarer pour les Francais , lors
que le prince d'Orange, réunissant ses rleux
premieres colorines vers Lambusart , SUl' le



CONVENTION NATIONALE (179{~)' 41 [
point qui unissait l'extrérne droite des Fran
-;ais a la Sambre , menaca leurs cornmunica
tions. Alors la droite et le centre durent se
retirer, Kléber, renoncant asa marche victo
rieuse , protégea la retraite avec ses troupes ;
elle se fit en bon ordre. Telle fut la premiere
affaire du 28 ( 16j uin ). C'était la quatrieme fois
que les Francais étaient obligés de repasser la
Sambre ; mais cette fois c'était d'une maniere
bien plus honorable pour leurs armes. Jourdan
ne se découragea pas. Il frauchit encore la Sam
bre quelques jours apres , reprit ses positions
du 16, investit de nouveau Charleroi , et en tit
pousser le bombardement avec une extreme
vIgueur.

Cobourg, averti des nouvelles opérations de
Jourdan , s'approchait enfin de la Sambre. 11
importait auxFrancais d'avoir pris Charleroi
avant que les renforts attendus par l'armée au
trichienne fussent arrivés. L'ingénieur Mares
cot ponssa si vivement les travaux, qu'en huit
jours les feux de la place furent éteints , et qlle
tout fut préparé pOllr l'assaut. Le 7 messidor
(~6rjuin), le commandant envoya un officier
avec une lettre po ur parlementer. Saint-Just ,
qui dominait·W\ljours dans notre camp, refusa
d'ouvrir la lettre, et renvoya l'officier en luí
disant : Ce n'est pas un chiffon de papier, c'est
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la place qu'il nous faut. La garnison sortit de
Ja place le soir méme , au moment oú Cobourg
arrivait en vue des lignes francaises. La reddi
tion de Charleroi resta ignorée des ennemis.
La possession de la place assura mieux notre
position, et rendit moins dangereuse la bataille
qui allait se livrer, avec une riviére a dos. La
divísion Hatry, devenue libre, fut portée a
Ransart ponr renforcer le centre, et tout se
prépara pour une action décisive , le lendemain
8 messidor (26 juin ),

Nos positions étaient les mérnes que le
28 prairial (16 juin). Kléber commandait ala
gauche, a partir de la Sambre jusqu'á Trasé
gnies. MorIot, Championnet, Lefévre et Mar
ceau, formaient le centre et la droite, et s'é
tendaient depuis Gosselies jusqú'a la Sambre.
Des retranchements avaient été faits a Hépi
gnies, pour assurer notre centre. Cobourg HOUS

fit attaquer sur tout ce demi - cercle, au lieu
de diriger un effort concentrique sur l'une de
nos extrémités , sur notre droite, par exemple,
et de nous enlever tous les passages de la
Sambre.

L'attaque commenea le 8 messidor au matin.
Le prince d'Orange et le génér!!l Latour, qui
étaient en face de Kléber, a la gauche, replié
rent nos colonnes , les poussérent atravers le
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bois de Monceaux, jusque sur les bords de la
Sambre, aMarchienne - au -Pont. Kléber, qui
heureusement était placé a la gauche pour y
diriger toutes les divisions , accourt aussitót sur
le point menacé , porte des batteries sur les
hauteurs, enveloppe les Autrichiens dans le
bois de Monceaux , et les fait attaquer en tous
sens, Ceux-ci, ayant reconnu, en s'approchant
de laSambre , Clue Charleroi était aux Francais ,
cornmencaient a montrer de l'hésitation; Klé
ber en profite , les fait charger avec vigueur,
et les oblige a s'éloigner de Marchienne-au
Ponto Tandis que Kléher sauvait l'une de nos ex
trémités , Jourdan ne faisait pas moins pour le
salut du centre et de la droite. MorIot, qui se
trouvait en avant de Gosselies, s'était long-

, temps mesuré avec le gélléral K wasdanovich ,
et avait essayé plusieurs rnanoeuvres pour le
tourner, finit par l'étre lui-méme. 11 se replia
sur Gosselies, apres les efforts les plus honora
bles. Championnet résistait avec la méme vi
gueur, appuyé sur la redoute d'Hépignies;
maisIe corps de Kaunitz s'était avancé pour
tourner la redoute, au moment mérne oú un
faux avis annoncait la retraite de Lefévre , a
droite; Championnet, trompé par cet avis, se
retirait , et avait déja ahandonné la redoute,
Iorsque Jourdan , comprenant le danger, porte
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sur ce point une partie de la division Hatry,
placée en réserve , fait reprendre Hépignies, et
lance sa cavalerie dans la plaine sur les troupes
de Kaunitz. Tandis qu'on se charge de part et
d'autre avec un grand acharnernent , un combat
plus violent encere se livre pres de la Sambre,
a Wagné et Lambusart. Beaulieu , remontant
ala fois les deux rives de la Sambre pour faire
effort sur notre extreme droite, a repoussé la
division Marceau. Cette división s'enfuit en
toute háte a travers les bois qui longent la
Sambre, et passe méme la riviere en désordre.

Marceau alors réunit alui quelques bataillons,
et ne songeant plus au reste de sa division fu
gitive, se jette dans Lambusart, pour y mou
rir, plutót que d'abandonner ce poste contigu
a la .Sambre ;et appui indispensable de notre
extreme droite, Lefevre , qui était placé aWa
gné, Hépignies et Lambusart, replie ses avant
postes de Fleurus sur Wagné, et jctte des
troupes a Lambusart, pour soutenir l'effort
de Marceau. Ce point devient alors le point
décisif de la bataille. Beaulieu s'en apercoit , et
y dirige une troisieme colonne. Jourdan, at
tentif au danger, y porte le reste de sa ré
serve. On se heurte autour de ce viUage de
Lambusart avec un acharnement singulier. Les
feux sont si rapides qu'on ne distingue plus
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les coups. Les blés et les baraques du camp
s'enflamment, et hientót on se bat au milieu
d'un incendie. Enfin les républicains restent
mairresde Larnbusart.

Dans ce moment , les Francais , d'abord re
poussés , étaient parvenus arétablir le combat
sur tous les points : Kléber avait couvert la
Sambre ala ganche; Morlot, replié aGosselies,
s'y maintenait; Championnet avait repris Hé
pignies, et un combat furieux a Lambusart
nous avait assuré cette position. La fin du jour
approchait. Beaulieu venait d'apprendre, sur
la Sambre, ce que le princed'Orange y avait
appris déjá , c'est que Charleroi appartenait
aux ,Francais, Cobourg alors , n'osant pas in
sister davantage, ordonna la retraite générale.

Telle fut cette bataille décisive , qui fut une
des plus acharuées de la campagne, et.qui se
livra sur un derni-cercle de dix licues, entre
deux armées d'environ quatre-vingt mille hom
mes chacune. Elle s'appela batailledé.Fleurus,
quoique ce village y jouát un role fort secon
daire, paree que le duc de Luxembourg avait
déja illustré ce nom sous Louis XIV. Quoique
ses résultats sur le terrrain fussent peu consi
dérahles , et qu'elle se hornát a une attaque
repoussée, elle décidait la retraite des Autri
chiens , et amenait par la des résultats immen-
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ses ". Les Autrichiens ne pouvaient pas livrer
une seconde bataille. Il leur aurait fallu se
joíndre ou au due d'York OH aClerfayt , et ces
deux généraux étaient occupés au Nord par
Pichegru. D'ailleurs, menaeés sur la Meuse, il
devenait important pour eux a.e rétrograder,
pour ne pas compromettre leurs communica
tions. Des ce moment, la retraite des eoalisés
devint générale, et ils résolurent de se con
centrer vers Bruxelles, pour eouvrir cette ville.

La campagne était évidemment décidée ;
mais une faute du comité de salut public em
pecha d'obtenir des résultats aussi prompts et
aussi décisifs que ceux qu'on avait lieu d'es
pérer. Pichegru avait formé un plan qui était

la meilleure de toutes ses idées militaires. Le
duc d'York était sur l'Escaut a la hauteur de
Tournay; C\erfayt, tres-loin de la, a Thielt,
dans la Flandre. Pichegru, persistant dans son
projet de détruire Clerfayt isolérnent, voulait
passer l'Eseaut aOudenarde, couper ainsi Cler-

.. C'est a tort qu'on attribue a I'intérét d'une faction le
grand effet que la bataille de Fleurus produisit sur l'opi
nion publique. La faction Robespierre avait au contraire
le plus grand inrérét a diminuer dans le momcnt l'effet
des victoires, comme on va le voir bientót. La hataillc de

Fleurus nous ouvrit BruxeUes et la Belgiquc , ct c'cst lá ce
'lui lit alors sa réputation,
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fayt du duc d'York, et le battre encore une
fois séparément. Il voulait ensuite , lorsque le
duc d'York resté seul songerait a se réunir a
Cobourg, le battre a son tour, puis enfin ve
nir prendre Cobourg par derriére , ou se ré
unir a· Jourdan. Ce plan qui, outre l'avantage
d'attaquer isolément Clerfayt et le duc d'York,
avait celui de rapprocher toutes nos forces de
la Meuse, fut contrarié par une fort sotte idée
du comité de salut publico On avait persuade
a Carnot de porter l'amiral Venstabel avec des
troupes de débarquement dans l'ile de Wal
cheren, pour soulever la Hollande. Afin de fa
voriser ce projet, Carnot prescrivit a l'armée
de Pichegru de filer le long de l'Océan , et de
s'emparer de tous les ports de la West-Flandre;
il ordonna de plus aJourdan de détacher seize
mille hommes de son armée pour les porter
vers la mero Ce dernier ordre surtout était des
plus mal concus et des plus dangereux. Les
généranx en démontrerent l'absurdité aSaint
Just, et il ne fut pas exécuté ; mais Pichegru
n'en fut pas moins obligé de se porter vers
la mer, pour s'ernparer de Bruges et d'Ostende,
tandis que Morean occupait Nieuport.

Les mouvements se continuérent sur les
deux ailes. Pichegru laissa Moreau, avec une
partie de l'arrnée , faireles siéges de Nieuport

VI. 27
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et de l'Écluse , et s'empara avec l'autre de Bru
ges, Ostende et Gand. Il s'avanca ensuite vers
Bruxelles. Jourdan y marchait de son coté.
Nous n'eúmes plus a livrer que descombats
d'arriere-garde, et enfin, le 22 messidor( 10 juil
let), nos avant-gardes entrérent dans la capi
tale des Pays - Bas, Peu de jours apres , les
deux armées du Nord et de Sambre-et-Meuse
y firent leur jonction. Rien n'était plus impor
tant que cet événement ; cent cinquante mille
Francais , réunis dans la capitale des Pays-Bas,
pouvaient fondre de ce point sur les armées
de l'Enrope, qui, battues de toutes parts,
cherchaient a regagner les unes la mer, les
autres le Rhin. On investit aussitót les places
de Condé, Landrecies , Valenciennes et IJC

Quesnoy , quejes coalisés nous avaient prises ;
et la convention, prétendant que la délivrance
du territoire donnait tous les droits , décréta
que si les garllisons ne se rendaient pas de
suite, elles seraient passées 3U fil de l'épée.
Elle avait déja rendu un autre décret portant
qu'on ne ferait plus de prisonniers allglais,
p~>ur punir tous les forfaits de Pitt envers la
France. Nos soldats n'exécuterent pas ce dé
cret. Un sergent ayant pris quelques Anglais,
les amena aun officier. -ti: Pourquoi les as-tu
pris? lui dit.l'officier, -Paree que ce sont au-
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tant de eoups de fusil de moins a reeevoir, ré
pondit le sergent. - Oui, répliqua l'offieier;
mais les représentants vont nous obliger de
les fusiUer. - Ce ne sera pas nous, ajouta le
sergent, qui les fusillerons; envoyez-les aux
représentants, et puis , s'ils sont des barba
res, qu'ils les tuent et les mangent, si c;a leur
plait. »

Ainsi nos armées agissant d'abord sur le
centre ennerni , et le trouvant trop fort, s'é
taient partagées en deux ailes , et avaient filé,
l'une sur la Lys, et l'autre sur la Samhre. Piche
gru avait d'abord battu Clerfayt a Moucroén
et a Courtray, puis Cobourg et le due d'York
a Turcoing, et enfin Clerfayt encore a Hoo
gIMe. Aprés plusieurs passages de la Sambre
toujours infruetueux, Jourdan, amené par une
heureuse idée de Carnot SUI' la Sambre, avait
décidé le succes de notre aile droite aFleurus.
Des cet instant, débordés sur les deux ailes,
les coaLisés nous avaient abandonné les Pays
Bas. TelIe était la eampagne. De toutes parts
on eélébrait nos étonnants succes. La victoire
de Fleurus, l'occupation de Charleroi, Ypres,
Tournay, Oudenarde, Ostende, Bruges, Gand
et Bruxelles , la réunion enfin de nos armées
dans eette eapitale, étaient vantées eomme des
prodiges. Ces succes ne réjouissaient pas Ro-

27·
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bespierre , quivoyait gralldirla réputation du
comité, et surtout celle de Carnot, auquel, il
faut le dire, on attribuait beaucoup trop les
avantages de la eampagne. Tout ee que les co
mités faisaient de bien on gagnaient de gloire
en l'absence de Robespierre devait s'élever
contre lui, et faire sa propre condamnation.
Une défaite au contraire eút ranimé ason pro
fit les fureurs révolutionnaires, lui aurait per
mis d'accuser les comités d'inertie 011 de tra
hison , aurait justifié sa retraite depuis quatre
déeades, aurait donné une haute idée de sa
prévoyanee, et porté sa puissanee au comble.
Il s'était done mis dans la plus triste des posí
tions, celle de désirer des défaites; et tout
pronve qu'il les désirait, Il ne luí convenait
ni de le dire, ni de le laisser apercevoir; mais
malgré lui, OI) l'entrevoyait dans ses discours ;
il s'effor<;ait, en parlant aux jacobins , de dimi
nuer l'ellthousiasrne qu'inspiraient les succes
de la république; il insinuait que les coalisés
se retiraient devant nous eornrne ils l'avaieut
fait devant Dumouriez , mais pour revenir bien
tót ; qu'en s'éloignant rnornentanérnent de nos
[routiéres , ils voulaient nous livrer aux pas
sions que développe la prospérité. Il ajoutait
du reste « que la victoire sur les armées en
« nernies n'était pas celle apres laquelle on de-
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« vait le plus aspirer, La véritable victoire ,
« disait-il , est eel1e que les arnis de la liberté
« remportent sur les faetions ; c'est cette vic
( toire qui rappelle chez les peuples la paix,
« la justiee et le bonheur. Une nation n'est
« pas illustrée pour avoir abattu des tyrans
« ou enchainé des peuples. Ce fut le sort des
« Romains et de quelques autres nations:
« notre destinée, beaucoup plus sublime, est
« de fonder sur la terre l'empire de la sagesse,
« de la justice et de la vertu.» (Séance des
Jacobins du 2 J messidor. - 9 j uillet. )

Robespierre était absent du comité depuis
les derniers jours de prairia1. On était aux pre
miers de therrnidor. Il y avait pres de qllarante
jours qu'il s'était séparé de ses -collegues; il
était temps de prendre une résolution. Ses af
fidés disaient hautement qu'il fallait un 31 mai:
les 'Dumas, les Henriot, les Payan, le pressaien t

d'en donner le signa!. I1 n'avait pas, pour les
moyens violents, le mérne goat qu'eux , et il
ne devait pas partager leur irnpatience brutale.
Habitué a tout faire par la parole , et respec
tant davantage les lois , il aimait mieux essayer
d'un discours dans lequel il dénoncerait les
comités, et demanderait leur renouvellement.
S'il réussissait par cette voie de douceur, il était
maitre absolu, sans danger, et sans souléve-
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mento S'i1 ne réussissait pas, cemoyen pacifique
n'excluait pas les moyens violents ; il devait an
contraire les devancer. Le 31 mai avait eté
précédé de disconrs réitérés , de sommations
respectueuses, et ce n' était qu'apres avoir de
mandé, san s obtenir, qu'on avait fini parexiger.
Il résolut donc d'employer les mémes moyens
qu'au 31 mai, de faire d'ahord présenter une
pétition par les jacobins, de prononcer apres
un grand discours , et enfin, de faire avancer
Saint-Just avec un rapport. Si tous ces moyens
ne suffisaient pas, il avait les jacobins, la coro
mune et la force armée de Paris. Mais iI espé
rait du reste n'étre pas réduit a renouveler la
scene du '2 juin. Il n'avait pas assez d'audace ,
et encore trop de respect envers la convention,
pour le désirer.

Depuis quelque temps il travaillait aUD dis
cours volumineux, oú iI s'attachait adévoiler
les abus du gouvernement, et arejeter tous les
maux qu'on lui imputait sur ses collégues. JI
écrivit aSaint-Just de revenir del'armée; il re
tint son frere qui aurait dú partir pour la fron
tiere d'Italie ; il parut chaque jour aux Jacobins ,
et disposa tout pour l'attaque. Comme iI arrive
toujours dan s les situations extremes, divers
incidents vinrent augmenter l'agitation géné
raleo Un nommé Magenthies fit une pétition
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ridicule, pour demander la peine de mort
contre ceux qui se perrnettraient des jurernents,
dans lesquels le nom de Dieu serait prononcé.
Enfin, un comité révolutiormaire fit enfermer
cornme suspect$ quelques ouvriers qui s'étaient
enivrés, Ces deux faits donnaient lieu 11 beau
coup de propos centre Robespierre ; on disait
que son Étre-Supréme aIlait devenir plus op
presseur que le Christ , et qu'on verrait bientót
L'inquisition rétablie pour le déisme, Sentant
le danger de pareilles accusations , il se bata
de dénoneer Magenthies aux jacobins, comme
un aristocrate payé par l'étrangerpour décon
sidérer les croyances adoptées par la conven
tion; il le fit mérne livrer au tribunal révo
lutionnaire. Usant enfin de son bureau de
poliee, il tit arréter tous les membres du co
mité révolutionnaiee de l'Indivieibilité.

L'événement approchait, et il parait que les
membres du comité de salut public, Barreré
surtout , auraient voulu faire la paix avec leur
redoutable collegue ; mais il était devenu si
exigeant qu'on ne pouvait plus s'entendre avee
luí. Barrere , rentrant un soir avec 1'un de ses
confidents, lui dit en se jetant sur un siége :
« Ce Robespierre est insatiable, Qu'il demande
Tallien , Bourdon de l'Oise, Thuriot , Guffroy,
Hovere , Lecointre, Panis , Barras, Fréron ~ Le-
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gendre, Monestíer, Duboís-Crancé, Fouché,
Cambon , et toute la séquelle dantoniste , a la
bonne heure; mais Duval , Audouin , mais Léo
nard-Bourdon , Vadíer, Vouland, íl est impos
sible d'y consentir.e-s-On voit que Robespierre
exigeait mérne le sacrifice de quelques membres
du comité de súreté générale, et des-lors , il
n'y avait plus de pai.x. possible; il fallait rom
pre, .et courir les chances de la lutte. Cepen
dant aucun des adversaíres de Robespierre
n'aurait osé prendre l'initiative; les membres
des comités attendaient d'étre dénoncés ; les
montagnards proscrits attendaient qu'on leur
demandát leur tete; tous voulaient se laisser
attaquer avant de se défendre; et ils avaient
raison. Il valait bien mieux laisser Robespierre
commencer l'engagement, et se compromettre
aux yeux de. la convention par la demande de
nouvelles proscriptions. Alors on avait la po
sition de gens défendant et leur vie, et méme
celle des autres; car on ne pouvait plus pré
voir de terme aux immolations, si on en souf
frait encere une seule.

Tout était préparé, et les premíers mou
vements commencerent le 3 thermidor aux
Jacobíns. Parmi les affidés de Robespíerre se
trouvait un nommé Sijas, adjoint a la com
mission du mouvement des armées. On en
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voulait acette commissionpouravoir ordonné
la sortie successive d'un grand nombre de com
pagnies de canonniers , et pour avoir diminué
ainsi la force armée de Paris. Cependant on
n'osait pas lui en faire un reproche direct; le
nommé Sijas cornmenca par se plaindre du
secret dont s'enveloppait le chef de la commis
sion, Pyle, et tous les reproches qu'on n'osait
adresser ni aCarnot ni au comité de salut pu
blic, furent adressés ace chefde la commission.
Sijas prétenditqu'il ne restait qu'un moyen ,
c'était de s'adresser a la convention, et de lui
dénoncer Pyle. Un autre jacobin dénonca un
des agents da comité de süreté générale. Cou
thon prit alors la parole, et dit qu'il fallait
remonter plus haut, et faire a la convention
uationale une adresse sur toutes les machina
tions qui menacaient de nouveau la liberté.
« Je vous invite, dit-il , a lui présenter vos ré
l( flexions. Elle est pure; elle ne se laissera pas
(( subjuguer par quatre a cinq scélérats. Quant
II a moi, je déclare qu'ils ne me subjugueront
(C pas. » La proposition de Couthon fut aussitót
adoptée. On rédigea la pétition, elle fut ap
prouvée le 5 et présentée le 7 thermidor a la
convention.

Le style de cette pétition était , comme tou
jours , respectueux dans la forme, mais irn-
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peneux au fondo Elle disait que les jacohins
venaient déposer -dans le sein de la convention
les soilicitudes du peuple ; elle répétait les dé
clamations accouturnées contre l'étranger et
ses complices , centre le systérne d'indulgence,
contre les craintes répandues a dessein de di
viser la représentation nationale, contre les ef
forts qu'on faisait pourrendre le culte de Dieu
ridicnje , etc. Elle ne portait pas de condusions
précises , mais elle disait d'une maniere géné
rale : ( Vous ferez trembler les traitres , les
fripons, les intrigants; vous rassurerez l'homme
de hien; vous maintiendrez cette union qui
fait votre force; vous conserverez dans toute
sa pureté ce culte sublime dont tout citoyen
est le ministre, dont la vertu est la seule pra
tique; et le penple , eonfiant en vous, placera
sondevoir et sa gloire arespecter et adéfendre
ses représentants jusqu'a la mort. » C'était dire
assez clairement : Vous ferez ce que vous die
tera Robespierre, ou vous ne serez ni respectés
ni défendus. La lecture de eette pétition fut
écoutée avec un morne silence, On n'y fit au
cune réponse. A peine était-elle achevée, que
Dubois-Crancé monta a la tribune, et san s
parler de la pétition ni des jacohins, se plaignit
des amertumes dont on l'abreuvait depuis six
mois, de l'injustice dont on avait payé ses ser-
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vices, et demanda que le comité de salut pu
blie fút chargé de faire un rapport sur son
compte, quoique dans ce comité, dit-il , se
trouvassent deux de ses accusateurs. Il demanda
le rapport sous trois jours. On accorda ee qu'il
demandait, sans ajouter une seule réf1exion,
et toujours au miJieu du méme silence. Barrere
lui succéda a la tribune; il vint faire un grand
rapport sur l'état comparatif de la France en
juillet 93 et en juillet 94. Il est certain que la
différence était irnmense, et que si on compa
rait la Franee déchirée a la fois par le roya
lisme , le fédéralisme et l'étranger, ala Franee
victorieuse sur toutes les frontiéres et maitresse
des Pays - Ras, on ne pouvait s'empécher de
rendre desactions de graces au gouvernement
qui avait opéréce ehangement en une année.
Ces éloges donnés au comité étaient la seule
maniere dont Barrere osát indireetement at
taquer Robespierre; ille Iouait méme expres
sément dans son rapport. A propos des agita
tions sourdes qu'on voyait régner et des cris
imprudents de quelques perturbateurs qui de
mandaient un 3. mai , il disait ce qu'un représen
ce tant qui jouissait d'une réputation patriotiqne
«méritée par cinq années de travaux, par ses
« principes imperturbables d'indépendance et
« de liberté, avait réfuté avec chaleur ces pro-
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« pos contre-révolutionnaires. » La convention
écouta ce rapport, el chacun se sépara ensuite
dans l'attente de quelque événement impor
tanto On se regardait en silence, et on n'osait
ni s'interroger, ni s'expliquer.

Le lendemain 8 thermidor, Robespierre se
décida a prononcer son fameux discours. Tous
ses agents étaient disposés , et Saint-Just arri
vait dans la journée. La convention, en le
voyant paraitre 11 cette tribune oú il ne se mon
trait que rarement, s'attendait aune scene dé
císive. On l'écouta avec un morne silence.
« Citoyens, dit-il, que d'autres vous tracent
« des tableaux flatteurs, je viens vous dire des
« vérités utiles. Je ne viens point réaliser des
« terreurs ridicules, répandues par la perfidie;
l( mais je veux étouffer, s'il est possible, les
" flambeaux de la discorde par la seule force
« de la vérité. Je vais défendre devant vous
« votre autorité outragée et la liberté violée. Je
« me défendrai moi-méme : vous n'en serez pas
« surpris; vous ne ressembl ez point aux tyrans
« que vous combattez. Les cris de I'innocence
" outragée n'importunent point votre oreille,
« et vous n'ignorez pas que cette cause ne vous
« est point étrangere.» Robespierre fait ensuite
le tableau des agitations qui ontrégné depuis
quelque temps, des craintes qui ont été répau-
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dues , des projets qu'on a supposés au comité
et a lui contre la convention. (1 Nous, dit-il,
« attaquer la convention! et que sommes-nous
cc sans elle! Qui l'a défendue au péril de sa
« vie? Qui s'est dévoué pour l'arracher aux
« mains des factions?» Robespierre répond
que c'est lui; et il appelle avoir défendu la
convention centre les factions, avoir arraché
de son sein Brissot, Vergniaud, Gensonné,
Pétion, Barbaroux, Danton, Camine Desmou
lins, etc. Aprés les preuves de dévouement
qu'il a données, il s'étonne que des bruits si
nistres aient été répandus. « Est-ilvrai, dit-il ,
(c qu'on ait eolporté des listes odieuses oú l'on
« désignait pour victimes un certain nombre
« de rnembres de la convention, et qu'on pré
« tendait.étre l'ouvrage du comité .de salut pu
« blie, et ensuite le mien? Est-il.vrai qu'onait
« osé suppos~r des séances du comité, des ar
« rétés rigoureux qui n'ont jamais existé , des
« arrestations non rnoins chimériques? Est- il
« vrai qu'on ait cherehé a persuader aun cer
« tain nombre de représentants irréprochables
« que leur perte était résolue? atous ceux qui,
« par quelque erreur , avaient payé un tribut
« inévitable ala fatalité des circonstances el a
« la faiblesse humaine, qu'ils étaient voués au
« sort des conjurés? Est-il vrai que l'imposture
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« ait été répandue avec tant d'art et d'audace ,
« qu'une foule de membres ne conchaient plus
« chez eux? Oui , les faits sont constants et
( les preuves en sont an comité de salut
« puhlic! »

Il se plaint ensuite de ce que l'accusation,
portée en masse contre les comités, a fini par
se diriger sur luí seul. Il expose qu'on a donné
son nom á tout ce qui s'est fait de mal daos le
gouvernement; que si onenfermait des pa
triotesau lieu d'enfermer des aristocrates, on
disait:: Cest Robespierre qui le veut; que si
quelques patriotes avaient succombé, on disait :
C'est Bobespierre qui l'a ordonné ; que si des
agents nombreux du comité de súreté géoérale
étendaient partont leurs vexations et leursra
pines, 00 disait : C'est Robespierre qlli les en
ooie ; que si une loi nouvelle tonrmentait les
rentiers, on :disait : C'est Robespierre qui les
ruine. Il dit enfin qu'on l'a présenté eomme
l'auteur de tous les maux pour le perdre, qn'on
fa appelé un tyran, et que le jour de la tete
a l'Étre-Supréme , ce jour oú la convention a
frappé d'un méme conp l'athéisme et le des
potisme sacerdotal, oú elle a rattaché a la ré
volution tous les coeurs généreux, ce jonr enfin
de félicité et de pure ivresse , le président de
la convention nationale, parlant au peuple
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assemhlé , a été insulté par des hommes cou
pables , et que ces hommes étaient des repré
sentants. On l'a appelé un tyran! et pourquoi?
fXlrce qu'il a acquis quelque influence en par
lant le langage de la vérité. « Et que prétendez
« vous, s'écrie-t-il , vous qui voulez que la vérité
« soit sans force dans la bouche des represen
« tants fin penple fran<;ais?La vérité sans doute
« a sa puissance, elle a sa colére , son despo
« tisme; elle a ses acoents touchants , terribles,
« qui retentissent avec force daos les eoeurs
({ purs comme dans les consciences coupables ,
« et qu'il n'est pas plus donné au mensonge
« d'ímiter, qu'á Salmonée d'imiter les foudres
({ du ciel. Mais accusez-en la nation , accusez
« en le peuple qui la sent et qui l'aíme? -Qui
«<suis-je, moi qu'on accuse? un esclave de la
« liberté, un martyr vivant de .la: l'épuLlique ,
« la victime autant que l'ennemi du crime, TOllS

(( les fripons m'outragent; les actions les plus
« indifférentes , les plus légitimes de la part
« des autres , sont descrimes pour moi. Un
« homme est calornnié des qu'il me connait ;
« on pardonne ad'autres leurs forfaits; 011 me
« fait amoi un crime de mon zele, Otez-moi ma
« conscience , je suis le plus malheureux des
« hommes; je ne jouis pas méme des droits de
« citoyen, que dis-je , il ne m'est pas méme
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« permis de remplir les devoirs d'un représen
« tant du penple. »

Robespierre se défend ainsi par des décla
mations subtiles et diffuses, et , pour la pre
miere fois, il trouve la convention morne, si
leneieuse, et eomme ennuyée de la longueur
de ce diseours. Il arrive enfin au plus vif de la
question : il accuse. Parcourant toutes les par
ties du gouvernement, il critique d'abord avee
une méchanceté inique le systéme ifinancier.
Auteur de la loi du 22 prairial, il s'étend avee
une pitié profonde sur la loi des rentes viagéres ;
il n'y a pas jusqu'au maximum, eontre lequel
il semble s'élever, en disant que les intrigants
ont entrainé la convention dans des mesures
violentes. « Dans les mains de qui sont vos fi
« nances? dans les mains, s'écrie-t-il , de feuil
« lants, de fripons eomius, des Cambon, des
« Mallarmé, des RameL Jl Il passe ensuite a la
guerre, il parle avee dédain de ces victoires,
« qu'on vient déerire avee une légereté acadé
« mique , eomme si elles n'avaient conté ni sang
« ni travaux. Surveillez , s'écrie-t-il, surveil1ez
( la victoire; surveillez la Belgique. Vos enne
( mis se retirent et vous laissent avos divisions
(( intestines; songez a la fin de la campagne.
( On a semé la division parmi les généraux;
« l'aristocratie militaire est protégée; les géné-
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« raux fideles sont persécutés; l'admiuistration
« militaire s'enveloppe d'une autorité suspecte.
« Ces vérités valent bien des épigrarnmes. »

Il n'en disait pas davantage sur Carnot et Bar
rere ; il laissait aSaint-Just le soin d'accuser les
plans de Carnot. On voit que ce misérable
répandait sur toutes choses le fiel dont il était
dévoré. Ensuite il s'étend sur le comité de su
reté générale, sur la fou1e de ses agents, sur
leurs cruautés , sur leurs rapines; il dénonce
Amar et Jagot comme s'étant emparés de la
police, et faisant tout pour décrier le gouver
nement révolutionnaire. Il se plaint de ces
railleries qu'on a débitées ala tribune apropos
de Catherine Théot, et prétend qu'on a voulu
supposer de feintes conjurations pour, en ca
cher de réelles. 1l montre les deux comités
comrne livrés a des intrigues, et engagés en
quelque sorte dans les projets de la faction
antinationale. Dans tout ce qui existe, il ne
trouve de bien que le gouoemement réoolution
naire, mais seulement encoré le principe, el

non l'exécution. Le principe est a lui , c'est lui
qui a faít instituer ce gouvernement , mais ce
sont ses adversaires qui le dépravent.

Tel est le sens des volurnineuses déclamations
<leRobespierre. Enfin il termine par ee résumé :
~{ Disons qu'il existe une conspiration eonfre

VI. 28
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( la liberté publique, qu'elle doit sa force aUlH'

« coalition criminelle qui intrigue au sein méme
( de la convention; que cette coalition a des
l( complices au sein du comité de süreté géné
« rale, et dans les bnreaux de ce comité qu'ils
( dominent; que les ennernis de la république
(( ont opposé ce comité au comité de salut pu~
(( blic , et eonstitué ainsi deux gouvernements;
« que des mernbres du comité de salut public
(( entrent dans ce complot; que la coalition
« ainsi formée cherche aperdre les patriotes et
( la patrie. Quel est le remede a ce mal? Punir
« les traitres , renouveler les bureaux du comité
« de súreté générale, épurer ce comité lui
( méme et le subordonner au comité de saIut
« public , épurer le comité de salut public lui
« meme , coustituer le gouvernement sous l'au
« torité supréme de la convention natíonale,
« qui est le centre et le juge, et écraser ainsi

( toutes les factíons du poids de l'autoríté na
« tionale , pour élever sur leurs ruines la puis
(( sanee de la justice et de la liberté. Tels sont
« les príncipes. S'il est impossible de les récla
(( mer sans pélsser pour un ambitieux , j' en con
( clurai que les príncipes sont proscrits , et que
( la tyrannie regne parmi HOUS , mais non que'
( je doive le taire ; cal' que peut-on objecter a
« un hornme qui a raison , et qui sait mourir
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« pour son pays? Je suis fait poul' combattre le
« crime, non pour le gouverner. Le temps n'est
« point encore arrivé oú les hommes de bien
« pourronl servir impunément la patrie. »

Robespierre avait commencé son discours
dans le silence , il l'achéve dans le silence. Dans
toutes les parties de la salle on reste rnuet en
le regardant. Ces députés, autrefois si empres·
sés , sont devenus de glace; ils n'expriment
plus rien, et semblent avoir le courage de res
ter froids depuis que les tyrans, divisés entre
eux , les prennent pour juges. Tous les visages
sont devenus impénétrables. Une espéce de
rumeur sourde s'éleve peu a peu dans l'assem
blée ; mais personne n'ose -encore prendre la;
parole. Lecointre de Versailles, l'un des enne
mis les plus énergiques de Robespierre, se
présente le premier, mais c'est pour demander'
I'impression du discours , tant les plus hardis
hésitent encore a livrer l'attaque. Bourdon de
I'Oise ose s'opposer a l'impression , en disant
que ce discours renferme des questions trop
graves, et il demande le reuvoi aux deux co
mités. Barrere , toujours prudent, appuie la
demande de l'impression, en disant que dans
un pays libre il faut tout imprimer. Couthon
s' élance ala trihune , indigné de voir une con
testation au lieu d'un élan d'enthousiasme , et

2.8.



1,3L~ ,
'. u HEVOLlITJON FHA_"'VA1Si':.

réclame nou-seulement l'impression, mais I'en..
voi a toutes les communes et a toutes les ar
mées. Il a besoin, dit-il, d'épancher son cceur
ulcéré , cal' depuis qnelque temps on abreuve
de dégoút les députés les plus fideles ala cause
du peuple; on les accuse ·de verser le sang,
d'en vouloir verser encore; et eependant, s'il
eroyait avoir contribué a la perte d'un seul
innocent, il s'imrnolerait de douleur. Les pa
roles de Couthon réveillerent tout ce qui res
tait de soumission dans l'assemblée; elle vota
l'irupression et l'envoi du discours atoutes les
municipalités,

Les advorsaires de Robespíerre allaient avoír
le désavantage; mais Vadier, Cambon , Billaud
Varennes, Panis, Amar, demandent la parole
p<mr répondre aux aceusations de Robespierre.
Les courages sont ranimés par le danger, et la
lutte cornrnence. Tous veulent parler a la fois.
On fixe le tour de chacun. Vadier est adrnis le
premier a s'expliquer. Il justiíie le comité de
súreté générale, et soutient que le rapport de
Catherine Théot avait pour objet de révéler
une conspiration réelle, profonde, et il ajoute
d'un ton significatif, qu'il a des pieces pour en
prouver l'importance et le danger. Cambon
justifie ses lois de finan ces , el sa probité, qui
était universellement connue et 'admirée dans
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un poste 011 les tentations étaient si grandes.
Il parle avec son impétuosité ordinaire; iL
prollve que les agioteurs ont seuls pu étre lé
sés par ses lois de finances , et rompant enfin
la mesure observée jusque-la. (( 11 est ternps ,
« s'écrie-t-il , de dire la verité tout entiere.
(( Est-ce moi qu'il faut accuser de m'étre rendu
(( rnaitre en quelque ehose? l'homme qui s'é

« tait rendu maitre de tout , l'homme qui pa
« ralysait votre volonté, c'est eeLui qui vient
(( de parler, c'est Robespierre.» Cette véhé
menee déeoncerte Robespierre : eomme s'il
avait été aeeusé d'avoir fait le tyran en matiere
de finan ces , il dit qu'iL ne s'est jamais melé
de finances, qu'il n'a done jamais pu gener la
convcntion en cette matiere , et que du reste,
en attaquant les plans de Cambon , il n'a pas
entendu attaquer ses intentions. Il l'avait pour
tant qualifié de fripon. Billaud-Varennes , non
moins redoutable , dit qu'il est temps de met
tre toutes les vérités en évidence; ji parle de
la retraite de Robespierre des comités, du dé
placement des cornpagnies de canonniers , dont
on n'a fait sortir que quinze, quoique la loi
perrnit d'en faire sortir vingt-quatre; il ajoute
qu'il va arracher tous les masques, el qu'il
aime mieux que son eadavre serve de. marehe
pied a un amhitieux, que d'autoniser ses at-



438 HlfVOLUTlOl\' :FJtAl'i~,:,USj,.

tentats par son silence, Il demande le rapport
du déeret qui ordonne I'impression. Panis se
plaint des calomnies eontinuelles de Robes
pierre , qni a vouln le faire passer pour auteur

.des journées de septembre; il veut que Ro
bespierre et Couthan s'expliquent sur les cinq
ou six députés, dont ils ne cessent depuis un
mois de dernander le sacrifica aux jacobins.
Aussitót la mérne chose est réclarnée de tontes
parts. Rahespierre répond avec hésitation qn'il
est venu dévoiler des abus, et qu'il ne s'cst pas
chargé de justifier ou d'accuser tel ou tel. 
Nommez, nommez les individus ! s'écrie-t-on,

- Robespierre divague encare, et dit que
lorsqu'il a en le courage de dépaser dan s le
sein de la convention des avis qu'il croyait
otiles, ilné pensait pas.... : - On l'inter
rompt encore, Charlier lui crie : « Vous qui
« prétendez avoir le conrage de la vertu, ayez
« celui de la vérité, Nommez, nommez les in
« dividus!» La eonfusion augmente. On re
vient a la question de l'impression. Amar in
siste pour le renvoi du discours aux comités.
Barrere , voyant l'avantage se prononeer pour
ceux qui veulent le renvoi aux comités J vicnt
s'excuser en quelque sorte d'avoir demandé le
contraire. Enfin la convention révoque sa dé
cision , et déelare que le discours de Robes-
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pierre , au lieu d'étre imprimé, sera renvoyé a
l'exarnen des deux comités.

Cette séance était un événernent vrairnent

extraordinaire, Tous les dépUlés, habituelle
ment si soumis, avaient repris courage. Robes
pierre, qui n'avait jamais en que de la morgue
el point d'audace , érait surpris , dépité , abattu.
Il avait besoin de se remettre; il court chez ses
ficleles jacobins pour retrouver des amis, et
leur emprunter du courage. On y était déja
instruit de I'événement , et on l'attendait avec
impatience. A peine parait-il qu'on le couvre
d'applaudissernents. Couthon le suit , et par
tage les mémes acclamations. On demande la
lecture du discours. Robespierre emploie en
core deux grandes heures a le leur répéter.
Achaque instant il est interrompu par des
cris et des applaudissements frénétiques. A
peine a-t-il achevé, qu'il ajoute quelques paro
les d'épanchement etde douleur. (( Ce discours
(( que vous venez d'entendre, leur dit-il , est
« mon testament de mort. Je l'ai vu aujour
« d'hui; la ligue des méchants est tcllement forte
( que je ne puis pas espérer de lui échapper.
« Je succombe san s regret; je vous laisse ma
(( mémoire; elle vous sera chere , et vous la
« défendrez, » A ces paroles , on s'écrie qu'il
u'est pas temps de craindre el de rlésespérer,
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qu'au contraire on vengera le pére de la patrie
de tous les méchants réunis. Henriot , Dumas,
Cufinhal, Payan, l'entourent, et se déclarent
tout préts a agir. Henriot dit qu'il connait en
cure le chemin de la convention. « Séparez ,
« leur dit Robespierre, les méchants des hom
« mes faibles ; délivrez la eonvention des scé
« lérats qui l'oppriment; rendez-lui le service
« qu'elle attend de vous, comme au 31 mai et
« au 2 juin. Marchez, sauvez encore la liberté!
« Si malgré tous ces efforts il faut succomber,
« eh bien! mes amis, vous me verrez boire la
(1 cigue avec calme. - Robespierre , s'écrie un
« député , je la boirai avec toi l » - Couthon
propose a la société un nouveau scrutin épu
ratoire , et veut qu'on expulse al'instant méme
les députés qui ont voté centre Robespierre;
il en avait sur. luí la liste, et la fournit sur-le
champ. Sa proposition est adoptée au milieu
d'un tumulte épouvantable. Collot-d'Herbois
essaie de présenter quelques réflexíons , on
l'accable de huées; il parle de ses services, de
ses dangers, des deux COllpS de feu de Ladmi
ral : on le raille, on l'injurie , on le chasse de

. la tribuue, Tous les députés présents et dési
gnés par Couthon sont chassés , quelques-uns
méme sont battus, Collot se sauve au milieu
des couteaux dírigés contre luí. La société se
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trouvait augmentée ce jour-Ia de tous les gens
d'action qui, Jans les mornents de trouble , pé
nétraient sans avoir de cartes ou avec une
carte fausse. I1s joignaient aux paroles la vio
lence , et ils étaient mérne tout préts a y ajou
ter l'assassinat, L'agent national Payan, qui
était homme d' exécution , proposait un projet
hardi. Il voulaít qu'on allát sur-Ie-champ en
lever tous les conspirateurs, et on le pouvait ,
car ils étaient en ce moment méme réunis en
semble dans les comités dont ils étaient mem
bres. On aurait ainsi terminé la lutte sans com
bat et par un 'Coup de main. Robespierre s'y
opposa; il n'aimait pas les actions si promp
tes; iJ pensait qu'il fallait suivre tous les pro
cédés du 31 mai. On avait déjá fait une péti

tion solennelle ; il avait fait un discours ;
Saint-Just, qui venait d'arriver de l'armée, fe
rait un rapport le lendemain matin; luí Ro
bespierre parlerait de nouveau , et, si on ne
réussissait pas, les magistrats du peuple, ré
unís pendant ce temps a la commune, el ap
puyés par la force arrnée des sections, décla

reraient que le peuple était rentré dans sa
souveraineté, et viendraient délivrer la con
vention des scélérats qui l'égaraient. Le plan
se trouvait ainsi tracé par les précédents. On
se sépara en se promettaut pour le lendemain ,
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Robespierre d'étre a la convention , les jaco
bins dans leur salle, les magistrats munici
paux a la eommune, et Henriot a la tete des
sections. On eomptait de plus sur les jeunes
gens de l'école de Mars , dont le commandant,
Labreteche, était dévoué a la cause de la com
mune.

Telle fut eette journée du 8 thermidor, la
derniere de la tyrannie sanglante qui s'était
appesantie sur la France. Cependant, ce jour
encore, 1'horrible machine révolutionnaire ne
cessa pas d'agir. Le tribunal siégea, des victi
mes furent conduites a l'échafaud. Dans le
nombre étaieut deux poetes célebres, Houcher,
l'auteur des lYIois, el le jeune André Chenier,
qui laissa d'admirahles éhauches , et que la
France regrettera autant que tous ces jeunes
hommes de génie, orateurs , écrivains , géné
raux, dévorés par l' échafaud et par la guerreo
Ces deux enfants des Muses se consolaient sur
la fatale charrette, en répétant des vers de
Raeine. Le jeune André, en montant al'écha
faud , poussa le eri du génie arrété dans sa car
riere: Mourir si [eune l s'écria-t-il en se frap
pant le front; ily avait quelque chose la!

Pendant la nuit qui suivit, on s'a'gita de
toutes parts , et chacun songea a recueillir ses
forces. Les d~·ux. comités étaient réunis , el dé-
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libéraient sur les grallds événements de la jour
née et sur ceux du lendemain. Ce qui venait
de se passer aux Jacobins prouvait que le maire
et Henriot soutiendraient les triumvirs, et que
le lendemain on aurait a lutter contre toutes
les forces de la cornmune. Faire arréter ces
denx principaux chefs eút été le plus prudcnt,
mais les comités hésitaient encore; ils vou
Iaient , ne voulaient pas; ils se sentaient comme
une espéce de regret d'avoir commencé la lutte.
Ils voyaient que si la convention était assez
forte ponr vaincre Robespierre, elle rentre
rait dans tous ses pouvoirs, et qu'ils seraient
arrachés aux coups de leur rival, mais dé
possédés de la dictature. S'entendre avec lui
eút bien mieux val u sans doute; mais il n'était

plus temps. Robespierre s'était bien gardé de
se rendre au milieu d'eux , apres la séance
des jacohins. Saint-Just , arrivé de l'armée de~

puis qnelques heures , les observait. Il était si
lencieux. On lui demanda le rapport doot on
I'avait chargé daos la derniere entrevue , et on
vouluten entendre la lecture; il répondít qu'il
ne pouvait le communíquer, l'ayant donné a
lire a I'un de ses collegues, On lui demanda
d'en faire au moins connaitre la conclusion ;
il s'y refusa encore. Dans ce moment , Collot
entre tout irrité de la scene qu'il venait d'es-
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sUYeI' aux Jacobins.-«Quesepasse-t-ilauxJa
«( cobins ? lui dit Saint-Just. -Tu le demandes?
«( replique Collot avec colere ; n'es -fu pas le
« complice de Robespierre? n'avez - vous pas
« combiné ensemble tous vos projets? Je le
« vois, vous a vez formé un infame triumvirat,
«vous voulez nous assassiner; mais si nous
« succombons, vous ne jouirez pas long-temps
t( du fruit de vos crimes, )J Alors s'approchant
de Saint-Just avec véhémence : « Tu veux, lui
« dit-il , nous dénoncer demain matin; tu as
( ta poche pleine de notes contre nous, mon
« tre-les.... » - Saint-Just vide ses poches, et
assure qu'il n'en a aucune. On apaise CoIlot,
et on exige de Saint-Just qu'il vienne a onze
henres du matin communiquer son rapport,
avant de le lire a I'assembléev Les comités,
avant de se séparer, conviennent de demander
a la convention la destitution d'Henriot, et
l'appel a la barre du maire et de l'agent na
tional.

Saint-Just courut a la háte écrire son rap
port qui n'était pas encore rédigé; et dénonca
avec plus de brieveté et de force que ne l'avait
fait Robespierre, la conduite des comités en
vers leurs collégues , l'envahissernent de toutes
les affaires, l'orgueil de Billaud-Varennes , et
lesfausses manoeuvres de Carnot, qui avait
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transporté l'armée de Pichegru sur les cotes
de Flandre , et avait vonlu arracher seize mille
hommes a Jourdan, Ce rapport était aussi per
fide, mais bien autrement habile que eelui de
Robespierre. Saint-Just résolut de le lire a la
convention sans le montrer aux comités.

Tandis que les conjurés se eoneertaient en
tre eux, les montagnards, qui jusqu'ici s'étaient
bornés a se communiquer leurs craintes , mais
qui n'avaient pas formé de complot, couraient
les uns chez les autres , et se promettaient
pour le lendemain d'attaquer Robespierre d'une
maniere plus formelJe, et de le faire décréter

s'il était possible. Il leur fallait pour cela le Con
cours des députés de la Plaine, qu'ils avaient
souvent menacés, et que Robespierre, affec
tan! le role de modérateur , avait autrefois dé
fendus. lis avaient done peu de titres a leur
faveur. Ils allerent cependant trouver Boissy
d' Anglas, Durand - Maillane, Palasne - Cham
peanx, tous trois constituants, dont I'exem
pIe devait décider les autres. lis leur dirent
qu'ils seraient responsables de tout le sang que
verserait encore Robespierre, s'ils ne censen
taient a voter eontre lui. Repoussés d'abord,
ils revinrent a la charge jusqu'á trois fois , et
obtinrent enfin la promesse désirée. On con
rut encore toute la matinée dn 9; Tallien pro-
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mit de Iivrer la premiereattaque , et demanda
seulement qu'on osát le suivre.

Chaeun courait a son poste; le maire Fleu
riot, 1'agent national Payan, étaient ala corn
mune. Henriot était acheval avee ses aides-de
camp, et pareourait les rues de Paris. Les
jacobins avaient eommencé une séanee perma
nente. Les députés , debout des le matin , s'é
taient rendus a la convention avant l'heure
accoutumée. Ils parcouraient les couloirs en
tumulte, et les montagnards les entretenaient
avec vivacité, pour les décider en leur faveur,
Il était onze heures et demie. Tallien, a l'une
des portes de la salle, parlait a quelques-uns
de ses collegues , lorsqu'il voit entrer Saínt
Just, qui monte a la tribune : ce C'est le mo
ment, s'écrie-t-jl , entrons, »<On le suit , les
bancs se garnissent, et on attend en silence
l'ouverture de cette scene , l'une des plus gran
des de notre orageuse république.

Saint-Just, qui a manqué a la parole donnée
a ses collegues , et qui n'est pas allé leur lire
son rapport, est a la tribune. Les deux Robes
pierre , Lebas , Couthon, sont assis a cóté les
uns des autres, Collot-d'Herbois est au fauteuil.
Saint-Just se dit ehargé par les comités de faire
un rapport, et obtient la parole. II débute en
disant qu'il n'est d'aucune faetion, ct qu'il n'ap-
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particnt qu'a la vérité ; que la tribune pOllITa

étre , pour lui comme ponr beaucoup d'au
tres, la rocheTarpéienne, mais qu'il n'en dira
pas moins son opinion tout entiere sur les di
visions qui ont éclaté. Tallien lui laisse a peine
achever ces premieres phrases , el demande la
parole pour une motion d'ordre. Il l'obtient.
« La république, dit-il , est dans l'état le plus
« malheureux, et aucun bon citoyen ne peut
« s'empécher de verser des larrnes sur elle.
« Hiel' un membre du gouvernement s'esl isolé,
« et a dénoncé ses collegues ; un autre vient
« en faire de méme aujourd'hui. C'est assez
« aggraver nos maux ; je demande qu'enfin le
« voile soit entierernent déchiré, J) A peine ces
paroles sont-elles prononcées, que les applau
dissements éclatent, se prolongent, recommen
cent encare, et retentissent une troisiérne fois.
C'était le signal avant-coureur de la chute des
triumvirs. Billaud-Varennes, qui s'est emparé
de la tribune aprés Tallien, dit que les jaco
l)ins ont tenu la veille une séance séditieuse ,
oú se trouvaient des assassins apostés, qui ont
annoncé le projet d'égorger la convention.
Une indignation générale se manifeste. « Je
« vais, ajoute Billaud-Varennes , je vais dans
« les tribunos un des hommes qui menacaient
f( hiel' les députés fHleles. Qu'on le saisisse l .
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- On s'en empare aussitót , et on le livre aux
gendarmes. Billaud soutient ensuite que Saint
Just n'a pas le droit de parler au nom des co
mités, parce qu'il ne leur a pas communiqué
son rapport; que c'est le moment pour 1'a5
sernhlée de ne pas mollir, cal' elle périra si elle
est faible. - Non, non, s'écrient les députés
en agitant leurs chapeaux, elle ne sera pas fai-

. ble, et ne périra pas ! - Lebas réclame la pa
role, que BilJaud n'a pas cédée encore; il s'a
gite, et fait du bruit pour l'ohtenir. Sur la
demande de tous les députés, il est rappelé a
l'ordre. JIveut insister de nouveau.-AI'Abbaye
le séditieux! s'écrient plusieurs voix de la
Montagne. - Billaud continue, et, ne garclant
plus ancun ménagement, dit que Robespierre
a toujours cherché a dominer les comités;
qu'il s'est retiré lorsqu'on a résisté a sa loi du
22 prairial , et al'usage qu'il se proposait d'en
faire; qu'il a voulu conserver le noble Lava
lette, conspirateur aLiIle dans la garde natio
nale; qu'il a empéché I'arrestation d'Henriot ,
complice d'Hébert , ponr s'en faire une créa
ture; qu'il s'est opposé en cutre al'arrestation
d'un secrétaire du comité, qui avait volé cent
quatorze mille francs; qu'il a fait enfermer,
au moyen de son bureau de police , le meil
Jeur comité révolutionnaire de Paris ; qu'il a
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toujours fait en tout sa volonté, et qu'il a
voulu se rendre maitre absolu. Billaud ajoute
qu'il pourrait citer encore beaucoup d'autres
faits , mais qu'il suffira de dire qu'hier les
agents de Robespierre anx Jacobins, les Dumas
les Coffinhal se sont promis de décimer la
convention nationale. Tandis que Billaud énu

mérait ces griefs, l'assemblée laissait échapper

par intervalle des mouvements d'indiguatiou.
Robespierre, livide de colere , avait quitté son
siége et gravi l'escalier de la tribnne. Piad'
derriere Billaud, il demandait la parole al! pré
sident avec une extreme violence, Il saisit le mo
ment oú Billaud vient d'achever, ponr la rede
mander encore plusvivement.-A bas le tyran l
abas le tyran rs'écrie-t-ou dans loutes les partics
de la salle. Deux fois ce cri accusateur s'éleve , et
annonce que I'assemblée ose enfin lui donner
le nom qu'il méritait. Tandis qu'il insiste, Tal
lien, qui s' est élancé a la tribune , réclame la
parole, et l'obtient avant lui, (( Tout a l'heure,
« dit-il , je demandais que le voile Cutentiere
ee ment déchiré; je m'apercois qu'il vient de
« l'étre. Les conspirateurs sont dérnasqués. Je
ce savais que ma tete était menacée , et jus

« qu'ici j'avais gardé le silence; mais hiel' j'ai
« assisté a la séance des jacobins , j'aí vu se
« former l'armée dn nouvean Cromwell, j'ai

VI. 29
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({ frémi pour la patrie, et je me suis armé
({ d'un poignard pour lui perccr' le sein , si la
( convention n'avait pas le courage de le dé
« créter d'accusation. » - En achevant ces mots,
Tallien montre son poignard, et l'assemblée
le couvre d'applaudissements. Il propose alors
l'arrestation du chef des conspirateurs , Hen
riot, Billaud propose d'y ajouter eelle du pré
sident Dumas, et du nommé Boulanger, qui,
la veille, a été l'un des agitateurs les plus ar
dents aux Jacobins. On decrete sur-le-champ
I'arrestation de ces trois coupables.

Barrere entre dans ce moment, rour faire a
l'assemblée les propositions que le comité a
délibérées dans la nuit , avant de se séparer.
Robespierre, qui n'avait pas quitté la tribune ,
profite de cet intervaJle pour demander encore
la parole. Ses adversaires étaient décidés ala lui
refuser , de peur qu'un reste de crainte et de
servilité ne se réveillát asa voix. Placés tous au

sommet de la Montagne, ils poussent de nou
velles clameurs , et, tandis que Rohespierre se
tourne tantót vers le président , tantót vers

l'assemblée. - A has! ahas le tyran! s'écrient
ils avec des voix de tonnerre. Barreré obtient
encore la parole avant Robespierre. On dit
que cet homme, qui ,' par vanité, avait voulu
jouer un role, et qui, par faiblesse , tremblait
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maintenant de s'en étre donné un, avait deux
discours dans sa poche, 1'un pour Robes
pierre , l'autre pour les comités. n développe
la proposition convenue la nuit : c'est d'a
bol ir le grade de commandant - général, de
rétablir l'ancienne loi de la législative, par la
quelle chaque chef de légion commandait a
son tour la force armée de París, et enfin d'ap
peJer le maire et l'agent national a la barre,
pour y répondre de la tranquillité de la capitale,
Ce décret est adopté sur-le-champ , et un huís
sier va le communiquer ala cornmune au mi
lieu des plus grands périls.

Lorsque le décret proposé par Barreré a été
adopté, on reprend l'énumération des torts de
Robespierre; chacun vient ason tour Iui faire
un reproche. Vadier , qui voulait avoir décou
vert une conspiration importante en saisissant
Catherine Théot , rapporte, ce qu'il n'avait pas
dit la veilIe, que dom Gerle possédait un cer
tificat de civisme signé par Robespierre, et
que, dans un matelas de Catherine, se trouvair
une lettre dans laquelle elleappelaitRobespierre
son fils chéri. Il s'étend ensuite sur l'espionnage
dont les comités étaient entourés , avec la dif
fusion d'un vieillard et une lenteur qui ne con
venait pas a l'agitation du morncnt. Tallien ,
irnpatient , remonte a la tríbune et prend en-

~I~) .
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co/,e la parole , en disant qu'il faut ramener la

question a son véritable point. En effet, on
avait décrété Henriot , Dumas, Boulanger , 011

avait appelé Robespierre un tyran, mais on
n'avait pris aucune résolutionr!écisive. Tallicn
observe que ce ne sont pas a quelques détails
de la vie de cet hornme , a ppelé UIJ tyran,
qu'il faut s'attacher , mais qu'il faut en montrer
l'ensemble.Alors, il cornmence un tableau éner

gique de la conduite de ce rhéteur láche , or
gueilleux et sanguinaire ..... Robespierre, suf
foqué de colere , l'interrompt par des cris de
fureutv-e-Louchet dit : Il faut en finir ; l'arres
tation contre Robespierre! - Loseau ajoure :
L'accusation contre ce dénonciareur í c--L'accu
sation ! l'accusation! crient une foule de dépu
tés.-Louchet se leve) et regardant autour de
lui., demande si on l'appuie.-Oui ,Olli. ,répon
dent cent voix, - Robespierre le jeune dit de
sa place: « Je partage les crimes de mon frere ,
« nnissez-moi a lui. » On fait a peine attention
á ce dévouement.-L'arrestation! l'arrestation !
críe-t-on encere. - Dans ce rnoment , Robes
pierre, qui n'avait pas cessé d'aller de sa place
au bureau, et du bureau a sa place, s'approche
ele nouveau du président et lui demande la
parole. Mais Thuriot, qui remplacait Collot
d'Herbois au fauteuil , ne lui répond qu'cn
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agitant sa sonnette. Alors Robespierre se tourue
vers la Montagne et n'y trouve que des amis
glacés ou des ennemis furieux; il dirige ensuite
ses yeux vers la Plaine.-( C'est a vous, dit-il,
« hommes purs, hommes vertueux, c'est a
« vous que je m'adresse el non aux hrigands. »

On détourue la tete, OH on le menace. Enfin , il
se reporte encore vers le président, et s'écrie :
« Pour la clerniere fois, président des assas
« sins , je te demande la parole.» Il prononce
ces derniers mots rl'une voix étouffée et pres
que éteinte. - Le sang de Danton t'étouffe,
l!Ji dit Garniel' del'Aube. - Duval , impatient

de cette futte, se leve et dii : ce Président, esr:
« ce que cet homme sera encoré long-temps le
« maitre de la convention?- Ah! qu'un tyrall
ce est dur aabattre! ajoute Fréron.-Aux voix!
« aux voix l » s'écrie Loseau. Varrestationtant
proposée est enfin mise aux voix et déerétée

au milieu d'un tumulte épouvantable. A peine
le décrct cst-il rendu , que de tous les cótés de
la salle Gil se leve en criant : Vive la liberté!
vive la répuhlique l les tyrans ne sont plus!

Une Ioule de membres se levent et diseut
qu'ils ont entendu voter ponr l'arrestation des
complices de Robespierre, Saint-Just et Cou
rhon. Aussitat 00 les ajoute au décret. Lebas
~lf'malldp :. v étre adjoint; on lui accorde sa. .

a
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demande ainsi qu'a Robespierre jeune. Ces
hommes inspiraient encore une telle appré
hension, que les huissiers de la salle n'avaient
pas osé se présenter pour les traduire a la
barre. En voyant qu'ils étaient restes sur leurs
siéges, on demande pourquoi ils ne descendent
pas ala place des accusés; le président répond
que les huissiers n'ont pas pu faire exécuter
I'ordre. Le cri : A la barre! a la barre! devient
aussitót géneral. Les cinq accusés y descendent,
Robespierre furieux, Saint-Just calme et mé
prisant, les autres consternés de eette humi
liation si nouvelle pour eux. Ils étaient enfin
a cette place oú ils avaient envoyé Vergnialld,
Brissot , Pétion , Camille Desmoulins , Danton,
et tant d'autres de leurs collegues , pleins OU de
vertu, ou de génie; ou de courage.

Il était cinq heures. L'assemblée avait déclaré

la séance permanente; mais en ce moment, ac
cablée de fatigue, elle pf'end la résolution dan
gereuse de suspendre la séance jusqu'a sept
pour se donner un peu de repos. Les députés
se séparent alors ,et Iaissent ainsi a la com
mune, si elle a quelque audace , la faculté de
fermer le Iieu de leurs séances et de s'em
parer de la domination dans Paris. Les cinq
accusés sont conduits au comité de súreté
genérale el interrogés par leurs collegues
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en attendaut d'étre traduits dans les prisons,
Pendant que ces événements si importants

se passaieut dans la convention, la commune
était restée dans l'attente. L'huissier Courvol
était alié lui signifier le décret qui mettait
Henriot en arrestation , et mandait le maire et
l'agent national ala barre. Il avait été fort mal
accueilli. Ayant demandé un recu , le mairc
lui avait répondu: Unjour comme aujourd'hui
on ne donne pas de rer¡u. Va ti la convention ,
va lui dire que nous saurons le maintenir, el

dis á Hobespierre qu'il n'ait pas peur, car lWUS

sommes iei. Le maire s'était exprirné ensuite
devant le conseil général de la maniere la plus
mystérieuse sur le motif de la réunion; il )1('

parla que du décret qui ordonnait a la com
mune de veiller a la tranquillité de Paris ; il
rappela les époques oú cette commune avait
déployé un granel courage, désignant assez
clairemeut le 31 mai. L'agent national Vayan,
parlant apres le maire, avaitproposé d'envoyer
deux membres du conseil sur la place de la
cornmune , oú se trouvait: une foule immense ,
pour haranguer le peuple el l'inviter a se ré
unir ti ses magistrats pour sauver la patrie.
Ensuite ou avait rédigé une adresse daos la
quelle on disait que des scélérats opprimaient
Hobespierrc, ce citoyen uertueux qui jir décré-
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ter le dogrne consolateur de l'Étre-Supréme et
de l'immortalité de l'dme ; Saint-Just, cet ap6
tre de laniertu , qui jit cesser la trahison au
Rhin etau Nord ; Couthon , ce citoyen uertueutc
qui n'a que le corps et la téte de vivants.mais
qui les a brtllants de patriotisme. Aussitót

apres , on avait arrété que les sections seraient
convoquées , que les présidents et les com
mandants de la force armée seraient mandés a
la commune pOlll' y recevoir ses ordres. Une
députation avait été envoyée aux jacobins
pour qu'ils vinssent fraterniser avec la com
mune , et qu'ils envoyassent au conseil général
leurs membres les plus énergiques et un bon
nombre de citoyens el citorennes des tribunes.
Sans énoncer encore I'insurrection , la com
mune en prenait tous les moyens et marchait
ouvertement ace but. Elle ignorait l'arrestation
des cinq députés , et c'est pourquoi elle gar
dait encore quelque réserve.

Pendant ce temps, Henriot était monté a
cheval et courair les rues de Paris. Chemin
faisant , ji apprend qu'on a arrété cinq repré

sentants; alors il se met ~l exciter le peuple,
en criant que des scélérats oppriment les dé
putés fideles , qu'ils ont arreté Couthon, Saint
Just et Rebespierre. Ce miserable était amoitié
ivre ; il s'agitait sur son cheval et bl'alldissait
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son sabre comme un frénétique. Il se rend d'a
bord au faubourg Saint-Antoine pour soulever
les ouvriers, qui comprenaient apeine ce qu'il
voulait dire, et qui d'ailleurs commeucaient a
s'apitoyer en voyant passer tous les jours de
nouvelles victimes. Par un hasard fatal, Hen
riot rencontre les charrettes. En apprenant
I'arrestation de Robespierre, on les avait en
tourées ; et comme Robespierre était supposé
l'auteur de tous -les meurtres, on s'imaginait
que, lui arrété , les exécutions devaient finir.
On voulait, en conséquence, faire rebrousser
chemin aux condamnés. Henriot, survenant
en cet instant, s'y oppase et fait consommer
encare cette deruiere exécution. Il revient en
suite, toujours au galop, jusqu'au Luxembourg,
et ordonne ala genrlarmerie de se réunir a la
place de la maison commune. l1 prend un dé
tachernent a sa suite , descend le long des quais
pour se rendre a la place du Carrousel et aller
délivrer les prisonniers qui se trouvaient au
comité de súreté générale. En courant sur les
quais avec ses aides-de-camp, il renverse plu
sieurs personnes. Un homme qui avait sa
femme sous son btas, se tonrne vers les gen
darmes, et s'écrie : (( Gendarmes, arrétez ce
hrigand, il n'est plus votre généraJ.); Un aide
de- camp lui réponcl par un ceup de sabre ..
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Henriot coutinue sa route, el se jette dans la
rue Saint-Honoré ; arrivé sur la place d 11 Pa
lais-Egalité (Palais-Royal), il apercoit Merlin
de Thionville, et pousse a lui en criant: « Ar

« rétez ce coquin! e' est un de ceux qui persé
« cutent les représentants fidéleslsOn s'empare
aussitót de Merlin, on le maltraite et on le con
duit au premier corps-de-garde. Dans les cours
du Palais-National, Henriot fait mettre pied a
terrc a ceux qui l'accompagnent, et veut pé
nétrer dans le palais. Les grenadiers lui en re
fusent l'entrée et croisent la haionnette. Dans
ce moment, un'huissier s'avance et dit :-«Gen
f( darmes, arrétez ce rebclle; un décret de la
« convention vous l'ordonne. »-Aussitót OH en
toure Henriot, on le désarme, lui et plusieurs
de ses aides-de-camp , on les garrotte et on
les conduit dans la salle du comité de súreté
générale, aupres de Robespierre, Couthon,
Saint-J ust et Lebas.

Jusqu'ici tout allait bien pour la conveu
tion ; ses décrets, hardiment rendus , élaieut
heureusement exécutés ; mais la commune et
les jacobins , qui n'avaient ras encore proclamé
ouvertementl'insllrrection,allaientéclatermaín
tenant,etréaliser leur projet.d'un s juin. Parbou,
heur, tandis que la convcntion suspendait im
prudemmeut sa séance, la commune faisait de
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méme.et letemps était perdupour toutle monde.

Le eonseil ne se rassemble de nouveau qu'a
six heures. A cette reprise de la séance, l'ar
restation des cinq députés et d'Henriot était
connue. Le conseil, a eette nouvelle, ne se
contient plus, et déclare qu'ils'insurge contre
les oppresseurs du peuple, qui veulent faire
périr ses défenseurs. n ordonne de sonner le
tocsin a I'Hótel-de-Ville et dans toutes les sec
tions.n députe un de ses membres dans chacune
d'elles , pour les pousser a l'insurrection, et les
décider a envoyer leurs bataillons a la com
mune. Il envoie des gendarmes fermer les bar
rieres, et enjoint a tous les concierges des pri
sons de refuser les prisonniers qui leur seraient
présentés. Enfin ji nomme une commission
exécutive de douze membres , dans laquelle
se trouvent Payan et Coffinhal, pour diriger
l'insurrection , et user de tous les pouvoirs sou
verains du peuple. Dans ce moment, on avait
déja réuni sur la place de la commune quel-

, ques bataillons des' sections, -plusieurs com
pagnies de canonniers , et une grande partie de
la gendarmerie. On comrnence afaire préter le
serment aux commandants des bataillons actuel
lement réunis. Ensuite on ordonne aCoffinh.al
de se rendre avec quelques cents hommes ala
convention, pour délivrer les prisouniers.
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Déja Robespierre ainé avait été conduit au

Luxembourg, Robespierre jeune a la maisou
Lazare, Conthon a Port-Libre , Saint-Just aux
Écossais, Lebas a la maison de justice du dé
partement. L'ordre donné par la commune aux
concierges fut exécuté, et on refusa les pri
sonniers. Les adrninistrateurs de police s'en
ernparerent , et les conduisirent en voiture a
la mairie, Quand Robespierre parut , on I'em
brassa, on le combla de témoignages de dé
vouernent , et on jura de mourir pour le dé
fendre lui et tous les députés fideles. Pendant
ce temps, Henriot était seul resté au comité de
süreté générale. Coffinhal , vice-président des

jacobins, y arriva le sahre it la rnain , avec quel

ques compagnies des sections , envahit les sanes
du comité, en chassa les mernbres , et délivra

Henriot et ses aides-de-carnp. Henriot, délivré,

courut sur la place du Carrouse1, retrouva en
corc ses chevaux , s'élanca sur l'un d'eux , et,
avec assez de présence d'esprit, dit aux com
pagnies des sections et aux canonniers qui se
trouvaient autour de lui , que le comité venait
de le déclarer innocent, et de lui restituer le
commandement. Alors on I'entoura , i1 se fit
suivre par une foule assez nombreuse, se mit
a donner des ordres contre la convention , el

a préparer le siége de la salle.
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II était sept heures du 5011'. La convention
rentrait apeine en séance, et dans l'iutervalle
la commune avait acquis de grands avantages.
Elle avait, eomme on vient de le voir, pro
clamé l'insurrection , envoyé des commissaires
aux sections , réuni déja autour d'elle beau
coup de eompagnies de canonniers et de gen
darmes, el délivré les prisonniers, Elle pou
vair ,avec de l'audace , marcher promptemcnt
sur la convention, et lui faire révoquer ses dé
crets. Elle comptait en outre sur l'école de
Mars , dont le commandant Labreteche lui était
entierement dévoué,

Les députés s'assernhlent en tumultc, et se
cornmuniqueut avee effroi les nouvelles de la
soirée, Les membres des comités, incertains,
effrayés, sont réunis dans une petite salle, a
coté du bureau du président. La, ils déliberent
saos savoir aquel parti s'arréter. Plusieurs dé
putés se succedent a la trihune , et raeontent
ce qui se passe dans Paris. On rapporte que les
prisonniers sont élargis , que la eommune s'est
réunie aux jacobins, qu'elle dispose déja d'une
force considérable , el que la eonvention va
bientót étre assiégée.Bourc1on propose de sor
tir en eorps et de se montrer au peuple, ponr
le ramener. Legendre ¿'efforee de rassurer l'as
semblée , en lui disant qu'elle ne tronvera par-



462 I1ÉVOLUTION FRAN9AISE.

tout que de purs et fideles montagnards préts
;\ la défendre, et il montre dans ce moment
de péril un courage qu'il n'avait pas eu contre
Robespierre. Billaud monte a la tribune, et
annonce qu'Henriot est sur la place du Car
rousel , qu'il a égaré les canonniers , qu'il a
fait tourner les canons contre la salle de la
conventian, et qu'il va commencer l'attaque.
Callot - d'Herbois se place alors au fauteuil ,
qui, par la disposition de la sane, devait re
cevoir les premiers boulets, et dit en s'asseyant:
« Représentan ts , vaici le moment de mourir a
« natre poste. Des scélérats ont envahi le Pa
« lais-National. lJ-A ces mots, tous les députés ,
dont les uns étaient debout , dont les autres
erraient dans la salle, prennent Ieurs places ,
et demeurent assis dans un silence majestueux.
Tous les citoyens des tribunes s'enfuient avec
un bruit épouvantable , et ne laissent apres
eux qu'un nuage de poussiere. La convention
reste abandonnée , et convaincue qu'elle va
étre égorgée, mais résolue a périr plutót que
de souffrir un Cromwell. Admirons iei I'ern
pire de l'occasion sur les courages! Ces mémes
hornmes si long-temps soumis au rhéteur qui
les harangnait, bravent aujourd'hui les canons
qu'il a fait diriger contre eux, avec une su
blime résignation. Des membres de l'assemblée
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entrent el sortent , et apportent des nouvelles
de ce qui se passe au Carrousel. Henriot y
donne toujours des ordres. - Hors la loi , hors
la Ioi le brigand1 s'écrie-t-on dans la salle. 
On rend aussitót le décret de mise hors la loi ,
el des députés vont le publier devant le Palais
National.

Dans ce moment , Henriot , qui avait égaré
les canonniers , et avait fait tourner les pieces
contre la salle, voulait les engager a tirer. Il
ordonne le fen, mais ceux-ci hésitent. Des dé
putés s'écrient : « Canormiers , vous déshono
« rerez-vous? ce brigand est hors la loi. »-Les
canonniers alors refusent positivement d'obéir
a Henriot. Abandonné des siens, il n'a que le
temps de tourner hride , et de s'enfuir ala corn
mune,

Ce premier danger passé , la convention met
hors la loi les députés qui se sont soustraits á
ses décrets, et tous les membres de la com
mune qui sont en révolte. Cependant , ce n'é
tait pas tout. Si Henriot n'était plus a la place
du Carrousel , les révoltésétaientencore a la
commune avec toutes leurs forces, et avaient
encore la ressource d'un coup de majo. 11 fal
lait obvier a ce grand péril. On délibérait sans
agir. Dans la petite salle situéederriere le bu
reau, oú se trouvaient les comités et beaucou p
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de représentants, on proposa de nommer un
cammandant de la force armée , pris dans le
sein de l'assemblée. - Qui? demande-t-on. -
Barras, répond une voix, et il aura le courage
d'accepter. - Aussitot Vouland caurt a la tri
bune, et propase de nornrner le représentant
Barras' paur diriger la force armée. La conven
tion aeeepte la proposition , nomme Barras, el

luí adjoint six autres députés, paur cammander
sous ses ordres, Fréron, Ferrand, Rovere ,
Delmas, Bolleti , Léonard Bourdon , et Bour
don de l'Oise, A cette proposition , un membre
de l'assemblée en ajaute une antre , qui n'est
pas moins importante, c'est de ehoisir des re
présentants pour alter éclairer les sectians, et
leur demander le secours de Ieurs bataillons.
Gette derniere mesure était la plus nécessaire,
cal' il était urgent de décider les sections in
certaines ou trornpées,

Barras court vers les hataillons déja réunis ,
pOLIr leur signifier ses pouvoirs, et les distri
buer autour de la convention. Les députés

envoyés aux sections s'y rendent POUI' les ha
ranguer. Dans ce moment, la plupart étaient
incertaines; tres-peu lenaient pour la commune
et pour Robespierre. Chacun avait harreur de
ce systéme atroce qu'on imputait aRobespierre,
el désirait un événement qui en délivrát la
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Franee. Cependant la erainte paralysait encore
tous les citoyens. On n'osait pas se décider. La
commune, a laquelle les sections étaient habi
tuées aobéir, les avait mandées , et quelques
unes n'osant résister, avaient envoyé des com
missaires, non pas pour adhércr au projet de
l'insurrection, mais pour s'instruire des événe
ments. Paris était dans l'incertitude et l'anxiété.
Les parents des prisonniers, leurs amis , tous
ceux qui souffraient de ce régime cruel, Sor
taient de leurs maisons, s'approchaient de rue
en rue vers les lieux oú régnait le bruit , et
táchaient de recueillir quelques nouvelles. Les
malheureux détenus ayant aper<{u de leurs fe
nétres grillées beaucoup de mouvement, et en
tendu beaucoup de rnmeur, se doutaient de
quelque chose, mais ils tremblaient encore que
ce nouvel événement ll'aggravat leur sort. Ce
pendant la tristesse des geoliers, des mots dits
a l'oreille des faiseurs de listes, la consterna
tion qui s'en était suivie, avaient un peu dis
sipé les doutes. Bientót on avait su par des
mots échappés que Robespierre était en péril ;
des parents étaient venus se placer SOU5 les
fenétres des prisons, et indiquer par des signes
ce qui se passait;alors les prisonniers se ré
unissant avaient laissé éclater l'allégresse la plus
vive. Les infames délateurs tremblants avaient

Vi 30
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pris quelques-uns des suspects apart, s'étaient
efforcés de se j usti6.er, et de persuader qu'ils
n'étaient pas les auteurs des listes de proscrip
tion. Quelques -uns s'avouant coupables, di
saient cependant avoir retranché des noms;
l'un n'en avait donné que quarante , sur deux
cents qu'on luí demandait; un autre avait
détruit des listes entieres. Dans leur effroi', ces
misérables s'accusaient réciproquement, et se
renvoyaient l'infamíe les uns aux autres.

Les députés, répandus dans les sections, n'a
vaieut pas eu de peine a l'emporter sur les obs
curs envoyés de la commune. Les sections qui
avaient acheminé leurs bataíllons a l'Hótel-de
Ville les rappelaient , les autres dirigeaient les
leurs vers le Palais-National. Déjá ce palais
était suffisamment entouré. Barras .vint I'an
noncer a l'assemblée , et courutensuíte él la
plaine des Sablons, pour remplacer Labrete-

.-che, quí était destítué, et amener l'école de
Mars au secours de la convention.

La représentation nationale se trouvait main
tenant a l'abri d'un coup de main, En effet ,
c'était le cas de marcher sur la commune, et
de prendre l'inítiative qu'elle ne prenait pas
elle-méme, On se décide a marcher sur l'Uotel
de-Ville, Léonard Bourdon, qui était a la tete
d'uu grand nombre de bataillons, se met en
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marche. Au moment oú il annonce qu'il va
s'acheminer sur les rebelles, « Pars, lui dit
« Tallien, qui occupait le fauteuil, et que le so
« leil en se levant ne trouve plus les conspira-
« teurs vivants.» Léonard Bourdon débouche
par les quais, et arrive sur la place de l'Hótel
de- Ville. Un grand n'mbre de gendarmes, de
canonniers, et de citoyens armés des sections,
s'y trouvaient encore. Un ageIit du comité de
salut public , nommé Dulac, a le courage de se
glisser dans leurs rangs ,et de leur lire le dé
cret de la convention qui mettait la commune
hors la loi. Le respect qu'on avait contracté
pour cette assemblée, au nom de qui tout se
faisait depuis deux ans, le respect pour les
mots de loi et de république, l'emportent. Les
bataillons.se séparent: les uns retournent chez
eux, les autres se réunissent a Léonard Bour
don, et la place de la commune reste déserte.
Ceux qui la gardaient, et ceux qui ,viennent
d'arriver pour l'attaquer, se rangent dans les
riles environnantes pour occuper toutes les
avenues.

On avait une telle idée de la résolution des
conspirateurs, et on était si étonné de les voir
presqne immobiles dans l'Hotel-de-VilIe, qu'on
hésitait a approcher. Léonard Bourdon crai
gnait qu'ils n' eussent miné l'Hótel-de-Ville.

30.
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Cependant il n'en était rien ; ils délibéraient
en tumulte, proposaient d'écrire aux armées
et aux provinces, ne savaient pas au norn de
qui ils devaient écrire, et n'osaient pas pren
dre un parti décisif. Si Robespierre eút osé,

_en homme d'action , se montrer et marcher sur
la convention, elle eút été mise en péril. Mais
il n'était qu'un rhéteur, et d'ailleurs il sentait,
et tous ses partisans sentaient avec lui , que
l'opinion les ahandonnait. La fin de cet affreux
régime était arrivée; la convention était partout
obéie, et les mises hors la loi produisaient un
effet magique. Eút - il été doué d'une plus
grande énergie , ilaurait été découragé par ces
circonstances , supérieures a toute force índi
viduelle. Le décret de mise hors la loi frappa
tout le monde de stupeur , lorsque de la place
de la cornmune il parvint a l'Hótel-de-Ville.
Payan, qui le recut , le lut a haute voix , et,
ave e une grande présence d'esprit, ajouta a la
liste des personnes mises hors la loi le peuple
des tribunes , ce qui n'était pas dans le décrer,

Contre son attente, le peuple des tribunes
s'échappa avec effroi, ne voulant pas partager
l'anathéme lancé par IUfconvention. Alors le
plus grand découragement s'empara des conju
rés, Henriot descendit sur la place pour ha
r:mg'~ler les canonniers , mais il ne trouva plus
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un seul homme. Il s'écria en jurant: « Com
« ment! ces scélérats de canonniers qui m'ont
« sauvé iI ya quelques heures, m'abandonnent
« maintenant l » AIors iI remonte furieux pour
annoncer cette nouvelle au conseil, Les conjn
rés sont pIongés dans le désespoir ~ ils se voient
abandonnés par leurs troupes, et cernés de
tous cótés par celles de la convention; ils s'ac
cusent et se reprochent -leur malheur. Coffin
hal , homme énergique, et qui avait été mal
secondé, s'indigne contre Henriot, et lui dit :
« ScéIérat, c'est ta Iácheté qui nous a perdus. »

Il se précipite sur lui, et , le saisissantau mi
lieu du corps, le jette par une fenétre, Le
misérable Henriot tomhe sur un tas d'ordures,
qui amortissent la chute, et empéchent qu'elle
ne soit mortelle. Lebas se tire un conp de pis
tolet; Robespierre jeune se jette par une ferie
tre; Saint - Just reste calme et immobile, une
arme a la main , et sans vouloir se frapper;
Robespierre se déeide enfin a terminer sa car
riere, et trouve dans eette extrémité le courage
de se donner la mort. Il se tire un coup de
pistolet qui, portant au-dessous de la levre , lui
peree seulement la joue, et ne lui fait qu'une
bIessure peu dangereuse,

Dans ce moment, quelques hommes hardis,
le nommé Dulac, le gendarme Méda , et plu-
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sieurs autres ~ laissant Bourdon avee ses ha
taillons súr la place de la commune , montent
armés desabres et de pistolets, et entrent
dans la salle du conseil, a l'instant méme ou
Ie .bruit des deux eoups de feu venait de se
faire'entendre, Les officiersmunicipaux allaient
óter Ieur écharpe, mais Dulac menace de sabrer
le premier quisongera él s'en dépouilJer. Tout
le monde reste immobile; on s'empare de tous
les officiers municipaux, des Payan , des Fleu
riot, des Dumas, des Coffinhal, etc.; on em
porte les blesséssur des brancards, et on se
rend triomphalement ala convention... JI était
trois heures du matin. Les cris de victoire re
tentissent autour de la salle, et péuétrent jus
que sous ses voútes. Alors les crisde vive la
liberté! .vive 'la -conventióu! .a, bas .les tyrans!
s'élevent de tomes parts. Le président dit ces
paroles: « Représentants, Robespierre et ses
{{ complices sont él la porte de votre salle; voulez
({ vous qu'on les transporte devant vous?» 
Non, non, s'écrie-t-on de tous cótés ; au sup
plice les conspirateurs!

Robespierre est transporté avec les siens dans
la salle du comité de salut publico On I'étend
sur une table , et on lui met quelques cartons
sous la tete. Il conservait sa présence d'esprit ,
et paraissait impassible. Il avait un habit hleu ,
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le méme qu'il portait ala fete de rEtre-Supréme,
des culottes de nankin, et des bas blancs,
qu'au mílieu de ce tumulte il.savait laissé re
tomber sur ses souliers. Le sahg jaillissait de
sa blessurev.il l'essuyait avec un fourrean de
pistolet, On lui présentait de temps en temps
des morceaux de papier, qu'il prenait pour s'es
suyer le visage. Il demeura ainsi plusieurs heures
exposé a la curiosité et aux outrages d'une
foule de gens. Quand le chirurgien arriva pour
le panser, il se leva lui - mérne , descendit de
dessus la table, et alla se placer sur un fauteuil.
Il subit un pansement douloureux , sans faire
entendre aUCUDe plainte. Il avait l'insensibilité
et la sécheresse de l'orgueil humilié. U ne ré
pondait aaucune parole. On le transporta en
suite avec Saint-Just- Couthon et les autres , a
la Conciergerie. Son frere et Hení-iot avaient .
été recueillis amoitié morts , dans les mes qui
avoisinent l'Hótel-de-Ville.

La mise hors la loi dispensait d'un jugement;
il suffisait de constater l'identité. Le lendemain
matin , 10 thermidor (28 juillet), les coupa
hles comparaissent au nombre de vingt et un
devant le tribunal oú ils avaient envoyé tant
de victimes. Fouquier-Tinville fait constater
l'identité, et á quatre heures de l'apres-midi illes
fait conduire au supplice. La foule, qui depuis

-
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long-temps avait deserté le spectacle des exé
cutions, était accourue ce jour-la avec un em
pressement extreme. L'échafaud avait été élevé
ala place de la Révolution. Un peuple imrnense
encombrait la rue Saint-Honoré , les Tuileries ,
et la grande place. De nombreux parents des
victirnes suivaient les charrettes en vomissant
des imprécations; beancoup s'approchaient en
demandant avoir Robespierre : les gendarmes
le leur désignaient avec la pointe de leur sabre.
Qnand les coupables fnrent arrivés a l'écha
faud, les bourreaux montrerent Robespierre
a tont le peuple; ils détacherent la bande qui
entourait sa joue , et lui arracherent le pre
mier cri qu'il eút poussé jusque-lá, Il expira
avec l'impassibilité qu'il montrait depuis vingt
quatre heures. Saint-Just mourut avec le cou
rage dont il avait toujours fait preuve. Cou
thon était abattu; Henriot et Robespierre le
jeune étaient presque morts de leurs biessures.
Des applaudissements accompagnaient chaque
COllp de la hache fatale , et la foule faisait écla
ter une joie extraordinaire. L'alJégresse était
générale dans Paris. Dans les prisons 00 enten
dait retentir des cantiques; on s'embrassait
avec une espece d'ivresse , et on payait jusqu'á
30 fr. les feuilles qui rapportaient les derniers
événements. Quoique la convention n'eút pa~
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déclaré qu'elíe aholissait le systeme de la ter
reur, quoique les vainqueurs eux-mérnes fus
sent 00 les auteurs ou les apótres de ce sys
teme, on le croyait fini avee Robespierre,
tant il en avait assumé sur lui toute l'horreur.

Telle fut eette heureuse catastrophe , qui
termina la marche ascendante de la révolution,
pour eommencer sa marche rétrograde. La ré
volution avait, au J 4 juillet J 789, renversé
l'ancienne constitution féodale ~ elle avait, au
5 et au 6 octobre , arraehé le roi a sa cour,
pour s'assurer de lui; elle s'était fait ensuite
une constitution, et l'avait confiée au monar
que en 1791 comme a l'essai. Regrettant bien
tót d'avoir [ait cet essai malheureux, déses

pérant de coneilier la cour avee la liberté , elle
avait envahi les Tuileries au.r o aoút, et plongé
Louis XVI dans les fers. L'Autriche et la Prusse
s'avancant pour la détruire, elle jeta, pour
nous servir de son langage terrible, elle jeta,
eomme gant du combat, la tete d'un roi et de
six mille prisonniers; elle s'engagea d'une ma
niere irrevocable dans cette lutte, et repoussa
les coalisés par un premier effort. Sa colere
doubla le nombre de ses ennemis; l'accroisse
ment de ses ennemis et du danger redoubla
sa colére , et la changea en fureur. Elle arra
cha víolemment do temple des lois des répu-
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blicains sinceres, mais qui, ne comprenant
pas ses extrémités, voulaient la modérer. Alors
elle eut a combattreune moitié de la France,
la Vendée et l'Europe. Par l'effet de cette ac
tion et de cette réaction continuelles des
obstacles sur sa volonté, et de sa volonté sur
les obstacles , elle arriva au dernier degré de
péril el d'emportement , elle éleva des écha
fauds , et envoya un million d'hommes sur les
frontiéres. Alors sublime et atroce a la fois,
on la vit détruire avec une fureur aveugle,
administrer avec une promptitude surprenante
et une prudente profonde. Changée par le be
soin d'une actionforte, de démocratie turbu
lente en dictature absolue, elle devint réglée ,
silencieuse et formidable. Pendant toutela fin
de 93 jusqu'au-eommencement de 94, elle
marcha unie par l'imminence du péril. Mais
quand la victoire eut couronné ses efforts, a
la fin de 93, un dissentiment put naitre alors,
cal' des coeurs généreux et forts, calmés par le
suceés , criaient : « Miséricorde aux vaincus! »

Mais tous les eoeurs n'étaient pas calmés en
core ; le salut de la révolution n'était pas évi
dent atous les esprits j la pitié des uns excita
la .fureur des autres, et il y eut des extrava
gants qui voulurent pour tout gouvernement
un tribunal de mort, La dictature frappa les
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deux nouveaux partís qui embarrassaient sa
marche. Hébert; Ronsin, Vincent, pérircnt avec
Danton, Camille Desmoulins. La révolution
continua ainsi 'sa carriere , se couvrit de gloire
des le commencement de J 794, vainquit toute
l'Europe, et la couvrit de confusión. C'étaitle
moment oú la pitié devait enfin l'emporter sur
la colére, Mais il arriva ce qui arrive toujours: de
l'incident d'un jour, on voulut fairé unsys
terne. Les chefs dugouvemement avaient sys
tématisé la violence et la cruauté , et, Iorsque
les dangers et les fureurs étáient passés , vou

laient égorger et égorger encore; maisI'hor
reur publique s'élevait de toutes parts. A l'op
position , ils voulaient répondre par le moyen
accoutumé : la mort ! Alors un méme cri par
tit a la fois delenrsrivaux de pouvoirvde-leurs
collegues menacés, et ce cri-fut le sign:iLdu
soulevement gériéral. 11 fallut quelques instants
pour secouer l'engourdissement de la crainte ;
mais on y réussit bientót , et le systérne de la
terreur fut renversé.

On se demande ce qui serait arrivé si Bobes
pierre l'eút emporté. L'abandon oú il se trouva
prouve que c'était impossible. Mais eüt-il été
vaiuqueur, il aurait fallu ou qu'il cédát au sen
timent général, ou qu'il succombát plus tardo
Cornme tous les usurpateurs, il auralt été forcé
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de faire succéder aux horrenrs des factions,
un régime calme et doux. Mais d'ailleurs ce
n'est pas alui qu'il appartenait d'étre eet usur
pateur. Notre révolution était trop vaste pour
que leméme homme, députéá la constituante
en 1789, füt proclamé empereur ou protec
teur en 1804, dans l'église Notre-Dame. Dans
un pays moins avancé et moins étendn, eomme
l'était l'Angleterre, oú le méme homme pou
vait encore étre tribun et général, et réunir
ces deux fonctions, un Cromwell a pu .étre a
la fois homme de parti au cornmencement,
soldat usnrpateur a la fin. Mais dans une ré
volutiou aussi étendue que la nótre , et ou la
guerre a été si terrible et si dominante, oú le
méme individu ne pouvait occuper en méme
temps la tribune et les camps, les hommes de
parti se sont d'abord dévorés entre eux; apres
eux sont venus les hommes de guerre, et un
soldat est resté le dernier maitre,

Robespierre ne pouvait done remplir chez
nous le role d'usurpateur. Pourquoi lui fut-il
donné de survivre a tons ces révolutionnaires
fameux, qui lui étaient si supérieurs en génie
et en puissance, a un Danton, par exem
ple ? .. Robespierre était integre, et il faut une
bonne réputation ponr captiver les masses. JI
était sans pitié , et elle perd ce ux qui en Oll t
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daos les révolutions. n avait un orgueil opi
niátre et persévérant , et c'est le seul moyen
de se rendrc toujours présent aux esprits, Avec
cela, il dut survivre a tous ses rivaux. Mais il
fut de la pire espece des hommes. Un dévot

sans passions , sans les vices auxquels elles ex
posent, mais sans le courage, la grandeur et
la sensibilité qui les accompagnent ordinaire
ment, un dévot ne vivant que de son orgueil
et de sa cl'oyance, se cachant au jour du dan
ger, revenant se faire adorer apres la victoire
remportée par rl'autres , est un des étres les
plus odieux qui aient dominé les hommes, et
on dirait les plus vils, s'il n'avait en une con
viction forte et une i ntégrité reconnue.

FIN DU TOME SIXIf.:ME.
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CHAPITRE 1. 

Menées du parti royaliste dans les sections. - Ren trée des 
émigrés. - Perséeution des patriotes_ - Constitution 
dírectoriale, dite de l'an lII, et déerets des 5 et 13 fruc
tidor. - Aceeptation de la eonstitution et des décrets 
par les assemblées primaires de la Franee. - Révolte 
des scctions de París contec les décrets de fructidor et 

contre la eonvention. Journée du 13 vendémíaire; dé
faite des sections insllrgées. - Cloture de la convention 
nationale. 

BATTU sur les frolltil~res, et abandonné par la 
cour d'Espaglle, sur laquelle il comptait le plus, 
le parti royaliste fut réduit a intriguer dans l'in-

VIII. 
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térieur; et il faut convenir que dan s le momen t, 
Paris offrait un champ vaste a ses intrigucs. 
L'reuvre de la constitution avanc;;ait; le moment 
ou la convention déposerait ses pouvoirs, ou 
la Franee se réunirait pour élire de nouveaux 
représentants, ou une assemblée toute neuve 
remplacerait eeHe qui avaitrégné si long-temps, 
était plus favorable qu'aucun autre aux menées 
contre-révolutionnaires. 

Les passions les plus vives fennentaient dans 
les sections de París. 011 n'y était pas royaliste, 
mais on servait le l'oyalisme sans s'en douter. 
On s'était attaché a combattre les tcrroristes; 
on s'était animé par la lutte, on vouJait persé
cuter aussi, et on s'irritait contre la conven
tion, qui ne voulait pas laísser pousser la per
sécution trop loin. On étaít toujours pret a se 
souvenir que la terreur était sortíe de son sein; 
on lui demandait une constitution et des lois, 
et la fin de sa longue díctature. La plupart 
des hommes qui réclamaient tont cela ne son
geaient guere aux Bourbolls. C'était le riche 
tiers-état de 89; c'étaient des négociants, des 
marchands, des propriétaires, des avocats, des 
écrivaills, qui VOUlaiCllt enfin l'établis.sement 
des lois et la jouissance de leurs droits; c'é
taientdes jeunes gens sincerement républi
cains, mais aveuglés par leur ardeur contre le 
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systcme révolutionnaire; c'étaient beaucoup 
d'ambitieux, écrivains de journaux ou oratenrs 
de sections, qni, pour prenclre anssi lenr place, 
désiraient que la convention se retirat devant 
cux. Les royalistes se cachaient derriel'e cette 
masse. On comptait parmi ceux-ci quelques 
émigrés, quelques pretres rentrés, quelques 
cl'éatures de l'ancienne cour, qlli avaient perdu 
des places, et beaucoup d'indifférents et de 
poltrons qni redoutaient une liberté orageuse. 
Ces derniers n'allaient pas dan s les sections; 
mais les premiers y étaient assidus, et em
ployaient tous les moyens pour les agiter. 
L'instruction donnée par les agents royalistes 
a leurs affidés était de prendre le langage des 
sectionnaires, de réclamer les memes choses, 
rte demander eomme eux la punition des ter
roristes, l'acheveuHmt de la constitution, le 
proces des députés montagnards; mais a de
mander tout cela ave e plus de violence, de 
maniere a compromettre les sections ave e la 
convention, et a provoquer de nOllveaux mou
vements; eartoutmouvementétait une chance, 
et pouvait du moins dégouter d'une république 
si tumultueuse. 

De telles mené es n' étaien t heureusemen t pos
sibles qu'a Paris, car c'est toujours la ville de 
Frallce la plus agitée; c'est ceHe oú 1'0n dis

l. 
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eute le plus chaudement sur les intérets puhlics, 
Oll l'on a le goút et ]a prétention d'inflner sur 
le gouvernemellt, el ou commenee toujours 
l'opposition. Exeepté Lyon, Marseille el Tou
Ion, ou 1'0n s'égorgeait, le reste de la France 
prenait a ces agitations politiques infiniment 
moins de part qne les sections de Paris. 

A tont ce qu'ils disaient on faisaient dire dans 
les sections, les intrigants au service du roya
lisme ajoutaient des pamphlets et des articles 
de journaux. Ils mentaient ensuite selon leUf 
Ilsage, se donnaient une import<lnce qu'iJs n'a
vaient pas, et écrivaient a l'étrangcr qu'ils 
avaient séduit les principaux chefs du gotlver-

e, "1 nement. est avec ces mensonges qu 1 s se pro-
curaíent de l:argent, et qu'ils venaient d'obte
nir quelques mille livres sterling de l' Angle
ten'e. Il est constant néanmoins que, s'ils n'a
vaient gagné ni Tallien, ni Hoche. eomme ils 
le disaient. ils avaient réussi pOllrtant allpres 
de quelques conventionnels, deux ou trois, 
peut - etre. On nommait Rovere et Saladin. 
deux fougueux révolutionnaires, devenus main
tenant de fougueux réaeteurs. On eroit aussi 
qu'ils avaient tonché, par des moyens plus 
délicats, quelques-ulls de ces députés d'opi
nion moyenne, qui se sentaiellt quelque pen
chant pour une monarchip représentative, 
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c'est-a-dire pour un Bourbon, soi-disant lié 
par des lois a l'anglaise. A Pichegru, on avait 
offert un chatean, des canons et de l'argent; 
a quelques législateurs ou membres des comi
tés, on avait pu dire : « La Franee est trop 
« grande ponr etre république; elle serait bien 
« plus heureuse avee un roí, des ministres 
{( responsables, des pairs héréditaires et des 
« députés. JJ eeHe idée, sans etre suggérée, de
vait uatureUement venir a plus d'un person
nage, surtont a eellx qui étaient propres a 
remplir les fonctions de députés ou de pairs 
héréditaires. Ün regardait alors comme l'Oya

listes secrets MM. Lanjuinais et Boissy - d' An
glas, Henri Lariviere, Lesage d'Eure-et-Loir. 

On voit que les moyens de l'agence n'étajent 
pas tres - puissants; mais ils suffisaient pOUl' 
troubler la tranquillité publique, pour inquié
ter les esprits, pour rappeler surtout a la mé
moire des Franc;;ais, ces BourboIls, les seuls 
ennemis qu'eut encore la république, el que 
ses armes n'eussent pn vaincre, caro on ne dé
truit pas les souvenirs avec des balonnettes. 

Parmi les soixante-treíze, iI y a\ait plus d'un 
monarchien; mais en général ils étaíent répu
blieains; les girondins l'étaient tous, on pres
que tous. Cepelldant les journaux de la contre
révolution les louaient avee affectation, et 
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avaient ainsi réussi a les remIre suspects aux 
thermidoriens. Pour se défendre de ces éloges, 
les soixante-treize et les vingt-deux protestaient 
de leur attachement a la république; cal' per
sonne alors n'eut osé parler froidement de cette 
républiG¡ue. Quelle affreuse coutradietion, en 
effet, si on ne l'eut pas aimée, que d'avoir sa
crifié tant de tré50rs, tant de sang a son éta
blissement! que d'avoil' irnmolé des milliers de 
Franc:;ais soit dans la guerre eivile, soit dans la 
guerre étrangere! n fallait done bien l'aimer, 
ou du moins le dire! Cependant, maIgré ces 
protestations, les thermidoriens étaient en dé
fianee; ils ne eomptaient que sur M. Daunou, 
dont on eonnaissait la probité et les príncipes 
séveres, et sur Louvet, dont l'ame ardente étaít 
restée républicaíne. Celui - ei, en effet, apres 
avoir perdu tant d'illustres amÍs, eoul'U tant 
de dangers, ne comprenait palO que ee put etre 
en vain; il ne compreuait pas que tant de belles 
vies eussent été détrnites Jiour ahoutir a la 
royauté; il s'était tout-a-fait rattaché aux ther

'midoriens. Les thermidoriens se rattachaient 
eux-memes de jOllr en jour aux montagnards, 
a eette masse de républieains inébranlables, 
dont ils avaient saerifié un assez grand nombre. 

Ils voulaient provoquerd'abord des mesures 
contre la rentréc des émigrés, qui continllaient 



CONVENTION NATfON ALE (1795). 7 

de reparaitre en foule, les uns avec de faux 
passe-ports et SOI1S des lloms supposés, les au
tres sous le prétexte de venir demander leur 
radiation. Presque tous présentaient de faux 
certificats de résidence, disaient n'etre pas sor
tis de Franee, et s' etre seulement cachés, ou 
n'avoir été poursuivis qu'a l'occasion des évé
nements du 3 J mai. SOtlS le prétexte de solli
citer aupres du comité de sureté génél'ale, ils 
remplissaient Paris, et quelques -uns contri
huaicnt aux agitations des sections. Parmi les 
personnages les plus marquants rentrés a Pa
rís, étaít madame de StaCl, qui venait de repa
raltre en Frauce a la suite de son mari, ambas
sadeur de Suede. EHe avait ouvert son salon, 
ou elle satisfaisait le besoin de déployer ses 
facultés brillantes. Une république était loio 
de déplaire a la hardiesse de son espf'it, mais 
elle ne l'eut acceptée qu'a condition d'y voir 
briller ses amis proscl'its, a coudition de n'y 
plus voir ces révolutionnaires qui passaient 
sans doute ponr des hommes énergiques, mais 
grossiers et dépourvus d' esprit. On voulait bien 
en effet recevoir de leurs mains la répubJiqu6 
sauvée, mais en les excluant bien vite de la 
tribune et du gouvernement. Des étrangers de 
distinction, to,Us les ambassadeurs des puis
sances, les gens de lettrcs les plus renommés 



8 RÉVOLUTJON FRAN~AJSL 

par leur esprit, se réunissaient chez madame d(> 
Stael. Ce n'était plus le salon de madame Tal
lien, c'était le sien qui maintenant attirait toute 
l'attention, et on pouvait mesurer par la le 
changement que la société fran~aise avait subi 
depuis six mois. On disait que madame de Stael 
intercédait pour des émigrés; on prétendait 
qu'elle voulait faire rappeler Narbonne, Jau
court et plusieurs autres. l .. egendre la dénon<,;a 
formellement a la tribune. On se plaignit dans 
les journanx, de I'influence que voulaient 
exercer les coteries formées autour des am
bassadeurs étrangers, enfin on demanda la 
suspension des radiations. Les thermidoriens 
firent décréter de plus, que tout émigré rentré 
pour demander sa radiation, serait ten u de 
retourner dans sa commuue, et d'y attendre 
la décision du comité de sureté générale "". On 
espérait, par ce moyen, délivrer la capitale 
d'uue fonje d'intrigallts qui contl'ibl/aient a 1'a
giter. 

Les thermidoriens vouJaient en meme temps 
a1'l'eter les persécutions dont les patl'iotes 
étaient l'objet; ils avaient fait élargir par le co
mité de sureté générale , Pache, Bonchotte, le 
fameux Héron, et un grand nombre d'autres. 

* Déc¡'et du 18 aout. 
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II faut convenir qu'ils auraient pu mieux choisir 
que ce dernier pour rendre justice aux pa
triotes. Les sections avaient déja fait des péti
tions, eomme on l'a vu, au sujet de ces élar
gissements; elles en tirent de nouvelles. Les 
comités répondirent qu'il faudrait enfin juger 
les patriotes renfermés, et ne pas les déteni¡' 
plus long:tem ps s'ils étaient innocents. Proposer 
leur jugement, c'était proposer leur élargisse
ment, ear leurs délits étaient pour la plupart de 
ees délits politiques, insaisissables de leur na
ture. Excepté quelques membres des comités 
révolutionnaires,signalés par des exees atroces, 
]a plupart ne pouvaient etre légalement con
damnés. Plusieurs sections vinrent demander 
qu'on leur aeeordat quelques jours de perma
nence, pour motiver l'arrestation et le désar
mement de ceux qu'elles avaient enfermés; {'Hes 
clirent que dans le premier moment elles n 'a
vaieut pu ni rechercher les preuves, ni donner 
des motifs; mais {'l/es offraient de les fournir. 
On Il'éconta pas ces propositions, qui cachaient 
le désir de s'assembler et d'obtenir la perma
nence; et on demanda aux comités un projet 
pour mettre en jugement les patriotes détenus. 

Une violente dispute s'éleva sur ce projet. 
Les llIlS voulaient envoyer les patriotes par
,levant les tl'ibllllaUx des départemeuts; les 
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autres, se défiant des passions locales, s'oppo
saient a ce mode de jugement, et voulaient 
qu'on cllOislt dans la convention une commis-
5ioo de douze membres, pour faire le triage 
des détenus, pour élargir ceux contre lesquels 
ne s'éle'VaÍent pas des charges suffisantes, et 
traduite les autres elevant les tribunaux crimi
neIs. lIs disaient que cette commissión, étrim
gere aux haines qui fermentaient dans les dé
partements, f-erait meilleure justice, et ne 
confondrait pas les patriotes compromis par 
l'ardellr de leur zele, avec les hommes coupa
bIes qui avaient pris part aux cruautés de la 
tyrannie décemvirale. Tous les ennemis opinü\
tres des patriotes se souleverent a l'idée de cette 
commission, qui a1lait agir comme le comité 
de sureté générale renouvelé arres le 9 ther
midor, e' est-a..dire élargir en masse. Hs deman
derent eomment cette commission de douze 
membres pourrait juger vingt ou vingt - cinq 
mille affaires. On répondit tout simplement 
qu'elle ferait comme le comité de sureté géné
rale, qui en avalt jugé quatre - vingt ou cent 
mille, lors de l' ou verture des prisons. Mais 
c'était justement de cette maniere de juger 
qu'on ne vOlllait paso Apres plusieurs jours de 
débats, entremelés de pétitions plns hardies les 
unes que les alltres, 011 décida enfill que les 



CONVENTION NATlON A.LE (1795). I r 

patriotes seraient jugés par les tribunaux des 
départements, et on renvoya le décret aux 
comités ponr en modi6er certaines dispositions 

. secondaires. Il faUnt consentir anssi a la conti
nuation du rapport sur les dépntés compromis 
dans leurs missions. On décréta d'arrestation * 
Lequinio, Lanot, Lefiot, Dupin, Bo, Piorry, 
Maxieu, Chaudron-Rousseau, Laplanche, Fou
ché; et on commenc;;a le proces de Lebon. 
Dans cet instant, la convention avait autant de 
ses membres en prison qu'au temps de la ter
reur. Ainsi les partisans de la clémence n'a
vaicnt rien a regretter, et avaient rendu le mal 
pour le mal. 

La constitution avait été présentée par la 
commission des onze; elle fut discutée pendant 
Les trois moís de messidor, thermidor et fruc
tidor an IU, et fut successivement décrétée 
avcc peu de changements. Ses auteurs étaient 
Lesage, Daunou, Boissy - d' Anglas, Creuzé
Latouche, BerIier, Louvet, Larévelliere -Lé
paux, Lanjuinais, Durand-Maillane, Baudín 
des Ardennes et Thibaudeau. Sieyes n'avait pas 
voulu faire partie de cette commission ; car en 
fait de constitution il était encore plus absolu 
que sur tout le reste. Les constitutions étaient 

* Décrcts des 8 et 9 aout. 
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l'objet des réflexions de toute sa vie, ellet. 
étaient sa vocation particuliere. 11 en avait ulle 
toute prete dans sa tete; et jI u'était pas 
homme a en faire le sacrifice. Il vint la pro
poser en son uom et sans l'intermédiaire de la 
commission. L'assemblée, par égard pour son 
génie, voulut bien l' écoutcr, mais n'adopta 
pas son projet. On Ja yerra r~paraltre plus tard, 
et íl sera temps alors de faire connaltre eette 
eonception, remarquable dans l'histoire de 
l'esprit humaÍII. CeBe qui fut adoptée était ana
logue aux progre s qu'avaicnt faÍts les esprits. 
En 91 , on était a-Ia-fois si novice et si bien
veillant, qu'on ll'avait pas pu coneevoir l'exis
tellce d'un corps aristoeratique contrólant les 
vololltés de lareprésentation nationale ,et qu'on 
avait eependant admis, conservé avee respect, 
et presque avec amour, le pouvoir royal. Pour
tant, en y réfléchissant mieux, 011 aurait Vtl 

qu'un corps aristocratique est de tOU8 les pays, 
et meme qu'il cOllvíent plus particulierement 
aux républíques; qu'nll grand état se passe 
tres-bien d'un roi, mais jamais d'un sénat. En 
1795, on venait de voir a quels désordres est 
exposée une assemblée unique; Oll consentit a 
l'éotablissement d'ull corps législatif partagé en 
deux assemblées. On était alors moills irrité 
coutre )'aristocratie que contre la royauté, 
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paree qu'en effet on redoutait davantage la 
derniere. Aussi mit-on plus de soin a s'en dé
fendre dans la composition d'un pouvoir exé
cutif. Il y avait dan s la commÍssion un partí 
monarchique, composé de Lesage, Lanjuinais, 
Durand-Maillane et Boissy-d' Anglas. Ce parti 
proposait un président; on n'en voulut paso 
« Peut-etre un jour, dit Louvet, on vous no m
« merait un Bourbon.)l Baudín des Ardennes 
et Daunou proposaient deux consuIs; d'autres 
en demandaient trois. 011 préféra cillq direc
teurs délibérant a la majorité. On ne donlla ú 

ce pouvoirexécutifaucun desattributsessentiels 
de la royauté, comme l'inviolabilité, la sanction 
des lois, le pOllvoir judiciaire, le droit de paix 
etde guerreo Il avait la simple inviolabilité des 
députés, la promulgation et l'exécution des 
10is, la direction , mais non le vote de la 
guerre, la négociatioll , mais nOll la ratifica
tíon des traités. 

TeIles furent les bases sur lesquelles reposa 
la COllstítution directQriale. En conséquence 011 

décréta: 
Un eonseil, dit des Cinq-Cents, composé de 

cinq cents membres, agés de trente ans au 
moios, ayant seul la propositíOll des ¡ois, se 
renonvelant par tiers tOllS les ans; 

Un conseil, dit des Anciens, composé de 



RÉVOLUTION l!'RAN<';:AJSE. 

dellx ceot ciuqu;lnte membres, agés de qua
rante ans au moillS, tous OU veufs ou mariés, 
ayant la sanction des lois, se renouvelallt aussi 
par tiers; 

Eof1n, un directoire exécutif, composé de 
cinq membl'es, délibérant a la majorité, se 
renouvelant. lous les anS par cinquieme, ayant 
des ministres responsables, promulguant les 
lois et les faisant e~~uter, ayallt la disposition 
des forces de terre et de mer, les l'elaÜons ex
térieures, la faculté de repousser les premieres 
hostilités, mais ne pouvant {aire la guerre san s 
le consentement du corps législatif; négociaut 
les lraités el les soumeUant a la ratification 
du corps législatif, sauf les articles secrets, 
qu'il avait la faculté de stipuler s'ils n'étaient 
pas destructifs des articles patents. 

Tous ces pouvoirs étaient nommés de la 
maniere suivante : 

Tous les citoyens agés de vingt-un ans se 
réunissaient de droit en assemblée primaire 
tous les premiers du moÍs de prairial, et nom
maient des assemblées électorales. Ces assem
bléesélectorales se réunÍssaient tous les 20 de 
prairial, et nommaient les deux conseils. Les 
deux conseils nommaient le directoire. On avait 
pensé que le pouvoir exécutif étant nommé 
par le pouvoir législatif, en serait plus dépen-
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(lant; on fut déterminé aussi par une raison 
tirée des circonstanees. La république n'étant 
pas encore dans les habitudes de la Franee, 
et étant plutot une opinion des hommes éclai
rés ou eompromis dans la révolution qu'un 
sentiment général, on ne voulut pas eonfier la 
composition du pouvoir exéeutif aux masses. 
011 pensait done que, dans les prernieres an
nées surtout, les auteura de la révolution, 
devant dominer natl.1rellement dans le corps 
législatif, ehoisiraient des direetcurs capables 
de défendre lenr ouvrage. 

I,e pouvoir j IIdiciaire fut confié a des juges 
électifs. On institua des juges de p.aix. On ét4-

blit un tribunal ei vil par département, j ugeant 
en premiere instance les causes dij. départe
ment, et en appel ceHes des départements voi
$ins, On aj,outauuc COnr ,crimillell~ .compo~ 

de einq HH!r.o.bres el d'lln jury. 
00 o'admit poiot d'assemblées eommuna

les, maÍs desadministratiolls municipales et 
départementales eomposées de trois ou cinq 
membrcs et daval1tage , suivant la populatioll, 
elles devaient etre formées par la voie d'élec
tioo. L'elLpérience fit adoptcr des dispositíons 
accessoires.et d'une graode imp0f'lance. Ainsi 
le Gorp" législatif désignait lui-meme sa ;r-ési
deuce, et pouvait se transporter dans la CQp:l.-
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mune qu'il luí plaisait de choisir. Aueuut' loí 
ne pouvait etre discutée sans trois lectures 
préalables, a moins qu'elle ne fUt qualifiée de 
mesure d'urgence, et reconnue tellc par le 
conseil des anciellS. C'était un moyen de pré
venir ces résolutions si rapides et sitót rap
portées, que la convention avait prises si SOll
vent. Enfin, toute SO cié té se qualifiant de 
populaire, tenant des séances publiques, ayant 
un bureau, des tribunes, des affHiatioIls', était 
interdite. La presse éiait entierement libre. 
Les émigrés étaient expulsés a jamais rlu ter
ritoire de la république; les biens nationaux 
irrévocablement acquis aux acheteurs; tous les 
cultes furent déclarés libres, q lIoique non re
connus, ni salariés par l'état. 

Telle fut la constitution par laquelle on es
pérait maintellir la France en républiqlle. Il 
se présentait une question importante : la 
constituante, par ostentation de désintéresse
ment, s'était exclue du corps Iégislatif qui la 
remplac.a; la convention ferait-elle de meme? 
Il faut en convenir, une pareille dé termina
tion eut été une grande imprudence. Chez 
un peuple mobile, qui, apres avoir vécu qua
tone siecles S011S la monarchie, l' avait renver
sée dans un moment d' enthousiasme, la I'épu
hlique n'était pas tellement dans les mreurs, 
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qll'on pí'tt en abandonner l'établisscment an 
seu! conrs des choses. La révollltion ne POll

vait étre bien défendlle que par ses antellrs. 
La convention était composée en grande partie 
de cOl1stituants et de membl'es de la législa
tive; elle réunissait les hommes quí avaient 
abolí l'ancíenne constilution féodale le 14 juil
let et le 4 aout '789, qui avaient renversé le 
tralle au 10 aout, qui avaient, le 21 janvier, 
immoté le chef de la dynastie des Bourbons, 
et qui, pendant trois aus, avaient fait contrc 
I'Europe des dTorts inouls pour soutenir Icur 
ouvrage; CllX sellls étaient capables de bien 
défendre la révolution, consacrée aans la cons
titution directoriale. Allssi, ne se targuant pas 
d'un vain désintéressement, ils décréterent, le 
5 fructidor (22 aoút), que le nouveau corps 

" législatif se composerait des deux tiers de la 
convention, et qu'il ne serait nommé qll'un 
nouveau tiers. La q ueslioll était de sa voir si 
la convention désignerait elle-nH~me les deux 
tiers a COlIserver, Oll si elle laisserait ce soin 
aux assemblées électorales, Apres une dispute 
épollvantable, il fut convenu, le J 3 frllctidor 
( 30 aout), que les assemblées électorales se
raient chal'gées de ce choix. On décida que les 
assemblées primail'es se réuniraicnt le 20 fl'uc
tidor (6 septembre) pOllr accepter la consti-

V lIT. 2 
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fution et les deux décrets des 5 et 13 fructi
oor. On décréta, en outre, qu'apres avoir érnis 
leur vote sur laconstitution et les décrets, 
les assemhlées primaires se réuniraient de 
nouveau , et feraient actuellement, c'est-a-dire 
en I'an III (1795), les élections du ¡er prairial 
de l'année suivante. La convention annonc;ait 
par-la qu'elle allait déposer la dictature, et 
mettre la constitution en activité. Elle décréta 
allssi que les armées, quoique privées ordi
najremellt du droit de délibérer, se reuni
raient cepend.ant sur le champ de bataille 
qn'elles occuperaient daos le moment, pour 
voter la constitntion. Il fallait, disait-on, que 
ceux qui devaient la défendre pusseot la con
sentir. C'était intéresser les armées a la révo
lution par leur vote meme. 

A peine ces résolutions furent-elles prises, 
que les ennemis si nombreux et si divers de 
la convention s'en montrerent désolés. Peu 
jmportait la constitution a la plupart d'entre 
eux. Toute constitution leur convenait, pourvu 
qu'elle donnat lieu a un renouveUement gé
néral de tous les membres du gouvernement. 
Les royalistes voulaient ce renouvellement 
pouI' amener du trouble, ponr réunir le plus 
grand nombre possible d'hommes de leur 
choix,et pour se servir de la répnblique meme 
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au profit de 1;, royallté ; íls le voulaíent surtout 
pOllr écarter les conventionnels, si intéressés 
a combattre la contre-révolution, et pour ap
peler des hommes nouveaux, inexperimentés, 
non comprornis, et plus aisés a séduire. Beau
CóÍIP de gens de leltres, d'écrivains, d'hom
mes inconnus, empressés de s'élancer dans la 
carriere politique, lIon par esprit de contre
révolution, mais par ambition personnelle, 
désiraient aussi ce renouvcllement eomplet, 
pour avoir un plus granel nombre de plaees a 
occuper. J~cs 1II1S el les autres se répandirent 
dans les seclions, et les exciterent eontre les 
décrets. La cOllvention, disaient-ils, vOlllait 
se perpétuer au pouvoir; elle parlait des droits 
du peuple, et ccpemlant elle en ajournait in
définiment l'exereice; elle luí eommandait ses 
choix, elle Be lui permettait pas de préférer 
les hommes qui étaient restés purs de crimes; 
elle vOlllait conserver forcémellt une majorité 
composée d'hommes qllí avaÍcut couvert la 
France d'échafauds. Ainsi, ajolltaient-ils, la nou
velle législature ne serait pas purgéc de tous 
les terroristes ; ainsi la Franee ne scrai t pas en
tierement rassurée sur son avenir, et n'aurait 
pas la certitude de ne jamais voÍr renaitre un 
régime affrellx. Ces déclamations agissaient 
sur un granel nombre d'f'sprits : toute la bonr .. 

2. 
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geoisie des sections, qui voulait bien les nOll
velles institutions telles qu'on les luí donnait, 
mais qui avait une peur excessive du retour de 
la terreur; des hommes sinceres, mais irréflé
chis, qui revaient une république sans tache, 
et qui souhaitaient placer au pouvoir une géné
ration nouvelle et pure; des jeunes gens, épris 
de ces memes chimel'cs, beaucollp d'imagina
tions avides de nouveauté, voyaient avec le 
plus vif regret la convention se perpétuer ainsi 
peudant del1x Oll trois ans. La cohue des jour
nalistcs se sOllleva. Une fouIe d'hommes, qui 
avaient rang dans la littérature, ou qui avaient 
figuré dalls les anciennes assemblées, parurent 
aux tribunes des sedions. MM. Suard, Morellet, 
Lacretelle jeune, Fiévée, Vaublanc, Pastoret, 
Dupont de Nemollrs, Quatremere de Quincy, 
Delalot, le fouguellx convertí La Harpe, le.gé
uéral Miranda, échappé des prisons ou l'avait 
faít enfermer sa conduite a Nerwinde, l'Espa
guol Marchenna, soustrait a la proscription 
de ses amis les girondins, le chef de l'agence 
royaliste Le Maitre, se signalerent par des 
pamphlets ou des discours véhéments dans les 
sections: le déchainement fut universel. 

Le plan a suivrc étaÍt tout simple, c'était 
d'accepter la constitution et de rejeter les dé
crets. C'est ce qu'on proposa de faire a París, 
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et ce qu'on engagea toute6 les sectious de la 
Franee a faire aussi. Mais les illtrigants qui 
agitaient les sections, et quí voulaient pousser 
l'opposition jusqu'a l'illsurreetion, désiraiellt 
un plan plus étendu. Ils vou]aient que les as
semblées primaires, apres avoir aeceplé ]a 
constitution et rejeté les décrets des 5 et .3 
fructidor, se eonstituassent en permallence; 
qu'elles déclarassent les pouvoirs de la COIl

vention expirés, et ]es assemblées électora]es 
libres de choisir leur's députés partout OÚ il 
leur plairait de les prendre; enfin, qll'elles ne 
consentissent a se séparer qu'apres l'installa
tion du nouveau corps législatif. Les agellts de 

. Le Maltre fi1'ent pa1'veni1' ce plan dalls les en
virons de París; iIs ée1'ivirent en Normandie, 
ou ron intriguait beaucoup pour le régime de 
91; en Bretagne, dans ]a Gironde, partout ou 
ils avaient des relations. L'une de leurs lettres 
fut saisie, et publiée a ]a tribune. La con ven
lion vil sans effroÍ les prépa1'atifs qn 'on faisait 
contre elle, et attendit avec calme la décision 
des assemblées primaires de toute la F1'allce, 
certaine que la majorité se p1'ononcerait en sa 
favenr. Cependant, soup<,;onnant l'intention 
d'une nouvelle journée, elle fit avancer quel
ques troupes, et les réunit oans le camp des 
Sablons , sons Paris. 
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I~a section Lepelletier, autrefois -5aint-Tho
mas, ne pouvait manquer de se distinguer ici ; 
elle vint, avec ceHes OU Mail, de la Butte-des
Moulins, des Champs-Élysées, d u Théatre-Fran
.;ais (l'Odéon), adresser des pétitions a l'assem
blée. Elles s'accordaient toutes a <lemander si 
les Parisiens avaient démérité, si on se défiaít 
d'eux, puisqu'on appelait des troupes; elles 
se plaignaient de la prétendue violence faite a 
]enrs choix, et se servaient de ces expressions 
insolentes: ce Méritez nos choix , et ne les com
e( mandez paso » La convenlion répondit d'une 
maniere ferme a toutes ces adresses, et se 
boma a dire qu'elle attendait avec respect la 
manifestation de la volonté nationale, qu'elle 
s'y soumettrait des qu'elle serait connue, et 
qu'elle obligerait tout le monde a s'y soumettre. 

Ce qu'on voulait surtout, c'était établir un 
point central pour communiquer avec tOlltes 
les sectiolls, paur leur dOIlIler une impnlsion 
commune, et paur organiser ainsi la révolte. 
On avait en assez d'exemples sons les yeux, 
pour savoir que e' était la le premier besoin. La 
section Lepelletier s'institna centre; elle avait 
<Iroit a cet honneur, car elle avait toujours 
été la plus ardente. Elle commeru;a par publicr 
un acte de garantie aussi maladroit qu'inutile. 
Les pOllvoirs d II corps consti tuaut, disait-elle, 
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cessaient en présence du peuple sou verain; les 
assemblées primaires représentaient le peuple 
sOllverain; elles avaient le droit d'exprimer 
une opinion quelconque sur la constitution et 
sur les décrets; elles étaient sous la sauvegarde 
les unes des autres; elles se devaient la garantíe 
réciproque de leur illdépendance. Personne ne 
niait cela, sauf une modification qu'il fallait 
ajouter ~. ces maximes; e'est que le corps cons
tituant eonservait ses pouvoirs jusqu'a ce que 
la décision de la majorité fUt conuue. Du reste, 
ces vaines généralités ll'étaient qu'un moyen 
pour arriver a une autre mesure. La section 
Lepelletier proposa aux quarante-huit seclions 
de París de désígner chacune un commissaire, 
pour exprimer les sentiments des citoyens de 
la capitale sur la constitution eL les décr·ets. 
leí eommenc.?ait l'infraction aux lois ; car il était 
défendu aux assemblées primaires de commu
niquer entre elles, de s'envoyer des commis
saires ou des adresses. La conventioll cassa 
l'arreté, et Melara qu'eJle considél'erait son. 
exéeutioll comme un attelltat a la sureté pu
blique. 

Les seetions n'étant pas encore assez enhar
dies céderent, et se mirent a recueiUir les 
votes sur la constitntion et les décrets. Elles 
commencerent par chasser, sanso auenne forme 



.', 

RÉVOLUTION FRAN<;;AJSE. 

légale, les patriotes qui venaient voter dans 
leur sein. Dans les unes, OIJ les mit tout sim
plement a la porte de la salle; dans les al/tres, 
on leur signifia, par des placards, qu'ils eus
sent a rester chez eux, car s'ils paraissaient a 
]a section on les en chasserait ignominieuse
ment. Les individus privés ainsi d'exercer leurs 
droits étaient fort nombreux; ils accou,rurent a 
la convention pour réc1amer contre la violence 
qui leur était faite. La convention désap
prollva la conduite des sections, mais refusa 
d'intervellir, pour ne point parCJitre recruter 
des votes, et ponr que l'ablls meme prouvat 
la liberté de la délibération. Les patriotes, 
chassés de leurs sections, s'étaient réfugiés 
dans les tribunes de la convenlion ; ils les oc
cnpaient en grand nombre, et tous les jours 
ils demandaient aux comités de Ieur rendre 
leurs armes, assurant qll'ils étaient prets a les 
cmployer a la déf~nse de la républíque. 

'foutes les sections de París, excepté ceHe 
des Quinze-Vingts, accepterent la constitutioll, 
et rejetel'ent les décrets. Il n'en fut point de 
meme dans le reste de la France. L'opposition, 
comme il arrive toujours, était moins arden te 
dans les provinces qne dan s la capitale. Les 
royalistes, les intrigants, les amhitieux, qui 
avaient intéret a presser le renollvellf'ment du 
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corps législatif et du gouvernement, n'étaient 
nombreux qu'a Paris; aussi, dans les pro
vinces, les assemblées furent - elles calmes, 
quoique parfaitement libres; elles adopterent 
la constitution a la presque unanimité, et les 
décrets a une grande majorité. Quant aux ar
mées, elles re¡:;urent la constitution avec en
thousiasme dans la Bretagne et la Vendée, 
allx Alpes et sur le Rhin. Les camps, changés 
en assemblées primaires, retentirent d'accla
mations. lis étaient pleins d'hommes dévoués 
a la révolution, et qui lui étaient attachés par 
les sacrifices memes qu'íls avaient faits pour j 
elle. Ce déchainement qu'on . montrait a París 
contre le gouvernement révolutionllaire était 
tout-a-fait incollnu dans les arrnées. Les réqui-
sitionnaires de 1793, dont elles étaient rem-
plies, conservaient le plus grand sonvenir de 
ce fameux comité, qui les avait bien mieux 
conduits et nourris que le nOln-eau gouverne-
mento Arrachés a la vie privéc, habitnés a bravel' 
les fatigues et I~ mort, nourris de gloire et 
d'illusions, ils avaient encore cet enthou-
siasme qui , dans l'intérieur de la Franee, com-
men¡:;ait a se dissiper; ils étaient fiers de se dire 
soldats d'une république défendue par eux 
contre tous les rois de l'Europe, et qlli, en 
ql1elgue sorte, était leur ouvrag.e. lIs juraient 
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avec sincérité de ne pas la laisser périr. r:ar
mée de Sambre-et-Meuse, que commandait 
Jourdan, partageait les nobles sentiments de 
son brave chef. C'était elle qui avait vaincu a 
Watigllies et débloqué Maubeuge; c'était elle 
qui avait vaíncu a Fleurus et donné la Bel
gique a la France; c'était elle enfin, qui, par 
les victoires de l'Ourthe et de la Roer, venai t 
de lui assurer la ligne du Rhin. Cette armée, 
qui avait le mieux mérité de la république, lui 
était aussi le plus attachée. Elle venait de 
passer le Rhin; elle s'arreta sur-Ie-champ de 
bataille, et on vit soixante mille hommes ac
cepter a la fois la nouvelle constitution répu
blicaine. 

Ces nouvelles, arrivant successivement a 
Paris, réjouissaient la convention et attristaient 
fort les sectionnaires. Chaque jour, ils venaient 
présenter des adresses, on ils déclaraient le 
vote de leur assemblée, et annont;aient avec 
une joie insultante que la constitution était 
acceptée et les décrets rejetés. Les patriotes 
amassés dans les tribunes murmuraient; mais 
dans le meme instant on lisait des proces-ver
baux envoyés des départements, qui, presque 
tous, annon<;aient l'acceptation et de la cons
titution et des décrets. Alors les patriotes 
éclataient en applaudissements furibonds, el 
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narguaient de leurs éclats de joie les pétition
naires des seetions assis a la barre. Les derniers 
jours de fruetidor se passerent en seenes de ee 
genre. Enfill, le I er vendémiaire de l'an IV (23 
septembre J 795), le résultat général des votes 
fut proclamé. 

La constitution était aeeeptée a la presque 
unanímité des votants, et les déerets a une im
mense majorité. Quelques mille voix eependant 
s'étaient prononcées eontre les décrets, et ~a 
et la quelques-unes avaient osé demander un 
roí: c'étaít une preuve suffisante que la plus 
parfaite liberté avaít régné dan s les assemblées 
prímaires. Ce meme jour, la eonstitution et les 
déerets furent solennellement déclarés par la 
eonvention loís de l'état. Cette déclaration fut 
suivie d'applaudissements prolongés. La con
vention, déeréta ensuite que les assemblées pri
maires qui n'avaient pas eneore nommé leurs 
électellrs, devraient achever cette nomination 
avant le JO vendémíaíre (2 octobre); que les 
assemblées électorales se formeraient le 20. et 
devraient finir leurs opérations au plus tard 
le 29 (21 octobre); qu'enfin le nOllveau corps 
législatif se réUllirait leI 5 brllmaire (6 no
vembre). 

Cette nouvelle fut un coup de fOlldre pour 
les sectionnaires. lis avaient espéré jusqu'au 
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dernier moment que la France clonnerait un 
vote s~mblable a celui de Paris, et qu'ils seraient 
délivrés de ce ql1'íls appelaient les deux tiers; 
mais le dernier décret ne leur permettait plus 
aucun espoir. Affectant de ne pas croire a une 
10yale supputation des votes, ils envoyerent des 
commissaires au comité des décrets, pour vé
rifier les proces-verbaux. eette injurieuse dé
marche ne fut point mal accueillie. On con
sentit a leur montrer les proces-verbaux et a 
Ieur laisser faire le compte des votes; ils le troll
verent exacto Des lors ils n'eurent plus meme 
eeUe malheureuse objection d'une erreur ou 
d'l1n mensonge de calcul; il ne leur resta plus 
que l'insurrectioll. Mais c'était un parti vio
lent, et il n' était pas aisé de s'y résoudre. Les 
ambitieux, ql1i désíraient éloigner les hommes 
de la révolution, pour prendre leur place dans 
le gouvernement républicain; les jeunes gens 
qui voulaient étaler leur courage, et qui avaient 
meme serví pour la plnpart; les royalistes enfin 
qui n'avaíent d'autre ressource qu'uue attaque 
de vive force, pouvaient s'exposer volontiers 
a la chance d'un combat; mais cette masse 
d'hommes paisibles, entrainés a figurer dans 
les sections par peur des terroristes pIntot que 
par conrage politiqne, n'étaient pas faciles il 
décider. D'abord l'insllrrection ne convenait 
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pas a leurs principes; comment, en effet, des 
enl1emis de l'anarchie pouvaient-ils attaql1er le 
pou voir établi et reconnu? Les partis, iI est 
vrai, craignent peu les contradictions: mais 
cornment des bourgeois, qui n' étaient jamais 
sortis de Ieurs comptoirs ou de leu1's maisons, 
osemient-ils aUaquer des troupes de ligne, a1'
méesde canons? Cepcndant les intrigants roya
listes, lcsambitieux, se jeterent dans les sec
tions, parlerent d'intéret public et d'honneur; 
ils dirent qu'il n'y avait pas de súreté a etre 
gouvel'llé encore par des conventionnels; qu'on 
resteraít toujours exposé au terrorisme; que 
dll reste ii était honteux de reculer et de se 
lai·sser soumettre. On s'adressa a la vanité. Les 
jeunes gens qui l'evenaient des armées firent 
grand bruit, elltraillerent les timides, les em
peeherent de manifester leurs eraintes, et tout 
se prépara pour un coup d'éclat. Des groupes 
de jeunes gens parcoul'aient les rues en criant: 
A bas les deux tiers! Lorsquc les soldats de la 
conventioll voulaient les disperse1' et les em
pecher de proférer des c1'is séditieux, ils ri
postaient a coups de fusil. n y eut différentes 
émeutes, et plusieurs coups de feu au milicll 
meme du Palais-Royal. 

Le Maitre et ses collegues, voyant le sucees 
de leurs pl'ojets, ayaient fait venir a París plu-
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sieurs ehefs de chouans et un certain nombre 
d'émigrés; ils les tenaient cachés, et n'atten
dajent que le premier signal pour les faire pa
raitre. Ils avaient réussi a provoquer des mou
vements a Orléans, a Chartres, a Dreux, a 
Verneuil et a Nonancourt. A Chartres, un repré
sentant, Letellier, n'ayant pu empecher une 
émeute, s'était brulé la cervelle. Ql10ique ces 
ll10uvements eussent été réprimés, un succes 
a Paris pouvait entrainer un mouvement gé
néral. Ríen ne fut oubJié pour le fomellter, et 
bientot le sueees des conspirateurs parut com
pIel. 

Le projet de l'insurreetion n'était pas encore 
résol u; mais les hOlllH~tes bourgeois de Paris se 
laissaient peu a peu entrainer par des jeunes 
gens et des intrigants. Bientot ils allaient, de 
bravades en bravades, se trouver engagés irré
voeablement. La section Lepelletier était tou
jours la plus agitée. Ce qu'jl fallait, avant de 
songer a auenne tentative, c'était, comme nous 
l'avons dit, établir une direction centrale. On 
en eherchait depuis long-temps le moyen. On 
pensa que l'assemblée des électeurs, nommée 
par toutes les assemblées primaires de Paris, 
pourrait devenir eette autorité centrale; mais, 
d'apres le dernier décret, eette assemblée ne 
devait pas se réunir avant le 20; et on ne von-



eONVENTlON N ATlONALE (1795). 3 J 

lait pas attendre aussi long-temps. La seetion 
tepelletier imagina a10rs un arreté, fondé sur 
un motif assez singulier. La eonstitution, di
sait-elle, ne mettait que vingt jonrs d'inter
valle entre la réunion des assemblées primaires 
et eeHe des assemblées éleetorales. Les assem
blées primaires s'étaient réunics cette fois le 
20 fruetidor; les assemb1ées électorales devaient 
done se réunir le JO vendémiaire. La eonven
tion n'avait fixé cette réunion que pour le 20; 
mais c'était évid~mment pour retarder encore 
la mise en acti vité de la cOlIstitution et le par
tage du pouvoir avec le nOllveau tiers. En con
séq llence, pOlIr sauvegarder les droits des 
citoyens, la section Lepelletier arretait que les 
électeurs déja nommés se réuniraient sur-Ie
champ; elle eommuniqua l'arreté aux autres 
sections pour le leur faire approuver. 11 le fut 
par plusieurs d'entre elles. La réunion fut fixée 
ponr le 1 J , an Théatre-Franc;ais (salle de 1'0-
déon). 

Le 1 I vendémiaire ( 3 octobre), une partie 
des électeurs se rassembla dans la salle du 
théatre, son s la protection de quelqlles batail
lons de la garde nationale. Dne multitude de 
curieux accoururent sur la place de l'Odéon, et 
formerent bientot un rassemblement considé
rabie. Les comités de súreté généra1e et de salot 
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public, les trois représentants qui dCPllis le 
4 prairial avaient conservé la direction de la 
force armée, étaient toujours réllnis dans les 
occasions importantes. lIs eoururent a la con
vention luí dénoncer cette pl'emiere démarche, 
qui dénotait évidemment un projet d'insurrec
tíon. La convention était assemblée ponr cé
lébrer une fete funebre dans la salle de ses 
séances, en l'honneur des malheureux giron
dins. On voulaít remeltre la fete; Tanien s'y 
opposa; iI dit qu'il ne serait pas digne de 1'as
semblée de s'interrompre, et qu'elle devait va
quer a ses soins aeeoutumés , au milieu de tous 
les périls. On rendit un décret portant l'ordre 
de se séparer, a toute réunion d' éIecteurs, for
mée OH d'une maniere ilLégale, ou avant le 
terme prescrit, ou pour un objet étranger a ses 
fonetions électorales. Pour ouvrir une issue a 
ceux qui auraient envíe de reculer, on ajouta 
au déeret que tous eeux qui, entrainés a des 
démarches illégales, rentreraient immédiate
ment dans le devoir, seraient exempts de pour
suites. Sur-Ie-champ, des officiers de poliee, 
eseortés seulement de six dragons , furent en
voyés sur la place de l'Odéon pour faire la 
proclamatíon du déeret. Les comités voulaient 
alllant que possible éviter l'emploi de la force. 
La fonle s'était augmentée a l'Odéon, surtout 
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vers la nuit. L'intérieur du théatre était mal 
éclairé; une lIlUltitude de sectionnaires occu
paient les loges; ceux quí prenaient une part 
active a l'événement se promenaient sur le 
théatre avec agitation. On n' osait rien délibérer, 
rien décider. En apprenant l'arrivée des offi
ciers de police chargés de lire le décret, on 
courut sur la place de 1'0déon. Déja la foule 
les avait entourés; on se précipita sur eux, on 
éteignit les torches qu'ils portaient, et 011 

obligea les dragons a s'enfuir. On rentra alors 
dans la salle du thé:hre, en s'applaudissant de 
ce succes; on fit des discours, on se promit 
avec serment de résister a la tyrannie; mais au
cune mesure ne fut prise pour appuyer la dé
marche décisive qu'on venait de faire. La nuít 
s'avan~aít:beaucoup de curieux et de section
naires se retiraient; la salle commen<;a a se dé
garnír, et finit par etre ahandonnée tout-a-faít 
a l'approche de la force armée, qui arriva 
bientót. En effet, les comités avaient ordonné 
au général Menon, nommé, depuis le 4 prai
ríal, général de l'armée de l'intérieur, de faire 
avancer une colonne du camp des Sahlons. La 
colonne arriva avec deux pieces de canon, et 
ne trouva plus personne ni sur la place, ni 
dans la salle de 1'0déon. 

Cette scime, quoique sans résultat, causa 
VlII. 3 
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néanmoins une grande émotion. Les section. 
naires venai~nt d'essayer leursforces, et avaient 
prjs quelque courage" COAlme il arrive toujQUrs 
apres une premiere incartade. La conventio'll 
et ses parti&ans avaient vu avec effroi les évé
nemellts de eette journoo; et, plus prompts a 
Cl'oire aux résolutions de leurs adversaires, 

~ 

que leurs adver.saires a l~s Cormer, ils n'avaient 
plus douWde .1'insUJi'fectiQ,n. Les, patriotes, mé· 
contents de la convention, qui les avait si ru
dement traités , mais pleins de leur .aJ.'d~ul\~c
coutumée, sentirent qu'il faIlait immoler leurs 
r~slientimellts a leur cause; et, dans la nuit meme, 
ib, accourUrent en foule aupres des (:Qmités 
pour offrir leurs bras, et dePlander des arm(J5. 
Les unf' éta.ient sortis la veille des prisons, les 
auttes venai~nt d' etr~ exclus d~ ass,etllhl~fts p,ri
mWv.es; ~qp.!Htlt~eut l~s pll,lf> gf¡Ul~ mQti{1l de 
zele. A eux. se joignítient l,me foule d'officiel's 
rayé s des roles de l'armée par le réacteur Au~ 
bry. Les thermidoriens ,dominant toujours dans 
les, comités , et entierement revenus a la Mon
tag~w, n'hésiterent pas a accQeiUir les offres des 
paLriotes, et leur avis fut appuyé par plus d'un 
gjron.din. Louvet, dans des réunions qui avaient 
lieu ch~¡; un ami cornmun des girondin¡; et des 
thermidoriens, avait clé,i~<pr{)posé de réarmer 
lf$ faubourgs, de ronvrü'"meme les Jacohifls, 
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sauf a les fermer ensuite si eela devenait 
encore nécessaire. On n'hésita done pas a dé
livrer des armes a tous les citoyens qui se pré
senterent; on Ieur donna pour officiers les 
militaires qui étaient a París sans emploi. Le 
vieux et brave général Berruyer fut chargé de 
les commander. Cet armement se tit dans la 
matínée meme du 12. Le bruit s'en répandit 
sur-Ie-champ dans tous les quartiers. Ce fQt un 
ex.cellent prétexte pour les agitateurs des sec
tions, qui cherchaient a compromettre les paí. 
sibles citoyens de París. La convention voulait, 
disaient-ils, recommencer la terreur; elle venait 
de réarmer les terroristes; elle allaít les lancer 
sur les honnetes gens; les propriétés, les per
sonnes, n'étaient plus en sureté; il fallait cou
r.ir aux armes pour se défendre. En effet, les 
sections de Lepelletier, de la Butte·des-NL.>u.1ins, 
du Contrat- Social, du Théatre - Franc;ais, du 
Luxembourg, de la rue Poissonniere, de Bru
tus, du Temple, se déclarerent en rébellion , 
tirent battre lagénérale dans leurs quartiers, et 
enjoignirent a tous les citoyens de la garde 
nationale de se rendre a leurs hatailloDs, pour 
veiller a la sureté publique, menacée par les 
terroristes. La sectioll Lepelletier se constitua 
aussitot en permanence, et devint le centre 
de toules les intrigues contre-révolutionnaires. 

3. 
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Les tambours et les proclamateurs des sections 
se répandirent dans Paris avec une singuliere 
audace, et donnerent le signal du souIevement. 
Les citoy~ns, ainsi excités par les bruits qu'on 
répandait, se rendirellt en armes a lellrs sec
tions, prets a céder a toutcs les suggestions. 
d'une jeunesse imprudente et d'une faction 
perfide . 

. La convention se déclara aussitot en per
manence, et somma. ses comités de veiller a la 
su reté publique et a l'exécntion de ses décrets. 
Elle rapporta la loí qni ordonnait le désarme
ment des patriotes, et légalisa ainsi les mesures 
prises par ses comités; mais elle tit en meme 
temps úne proclamation pour calmer les habi
tants de Paris, et pOllr les rassurer sur les in
tentions et le patriotisme des hommes auxquels 
c'lu vcnaít de rendre lellrs armes. 

Les comités, voyant que lasection Lepelle
tier devenait le foyer de tOlltes les intrigues, 
et· serait peut-etre bientot le qllartier-général 
des rehelles, atreterent que la sectíon serait 
entonrée et désarmée le jour meme. Menon 
re«;ut de nouvealll' ordre de quitter les Sablons 
avec un corps de troupes et des canons. Ce 
général Menon, bon ofticier, citoyen doux et 
modéré, avait eu pendant la révolution l'exis
tence la plus pénible et la plus agitée. Char'g~ 
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de combattre dans ]a Vendée, i] avait été en 
butte a toutes les vexations du parti Ronsin. 
Traduit a París, menacé d'ull jugement, il 
n'avaít da. la vie qu'au 9 thermidor. Nommé 
général de l'armée de l'intérieur au !f prairial, 
et chargé de marcher sur les faubourgs, il 
avait eu alors a combattre des hommes qui 
étaient ses ennemis naturels, qui étaient n'ail· 
leurs poursuivis par l'opinion, qui enfin, dans 
leur énel'gie, ménageaient tI·op peu la vie des 
autres pour qu'on se 6t scrupule de sacrifier 
la leor; mais aujourd'hui c'était la brillante 
population de la capitale, e'étaít la jeunesse 
des meilleures familles, e'était la classe enfin 
qui faisait l'opinion, qu'illui fa..llait mitrailler 
si elle persistait dans son imprudence. Il était 
done dans une cruelle perplexité, comme il 
arrive toujours a l'homme faíble, qui ne sait 
ni renoneer a sa place, ni se résoudre a une 
eommission rigoureuse. n 6t marcher ses co
lonnes fOl't tard ; jI Iaissa les sections .proclamer 
tout ce qu'elles voulurent pendant la journée 
du 12; il se mit ensuite a parlementer seere· 
tement avec quelques-uns de leurs ehefs, au 
lieu d'agir; il déclara meme aux trois représen
tants chargés de diriger la force armée, qu'il 
ne voulait pas avoir sous ses ordres le bataillon 
des patriotes. Les représentants lui répondi-
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rent que ce bataillon était sous les ordres du 
général Berruyer seul. Ilsle presserent d'agir, 
sans dénoncer encore aux deux comités ses 
hésitations et sa mollesse. 11s virent d'ailleurs 
la meme répugnance chez plus d'un officier, 
et entre autres chez les deux généraux de 
brigade Despierre et Debar, qui, prétextant 
une maladie, ne se trouvaient pas a leur poste. 
Enfin, vers la nuit, Menou s' avanc;a avec le re
présentant Laporte sur la section Lepelletier. 
Elle siégeait au couvent des Filles·Saint·Tho
mas, qui a été remplacé depuis par le bel édi
fice de la Bourse. On s'y rendait par la rue 
Vivienne. l\'Jenou entassa son infanteríe, sa 
cavalerie, ses canons , dans cette rue, et se mit 
dans une position ou il aurait combattu a'Vec 
peine, enveloppé par la multitudedes section
naires. qui fermajent toutes. les iS8ues, el qui 
remplissaient les fenelres des maisons. Menon 
fit ronler ses eanons jusqu'a la porte dn cou
vent, et entra avec le représentant Laporte et 
un bataillon dans la salle meme de la section. 
Les membres de la sechon, au Heu d' etre for
més en assemblée délibérante, étaient armés, 
rangés en ligne, ayant Ieur président en tete: 
c'était M. Delalot. Le général et le représen
tant les Sommerent de rendre leurs armes; ¡Is 
s'y refusereut. IJe président Delalot, voyant 
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l'hésitation avec laquelle on faisait cette som
mation, y répondit avec chaleur, parla aux. 
soldats de Menou avec . a-propos et préscnce 
d'esprit, et déclara qu'il falldrait en venir aux. 
dernieres extrémités pour arracher les armes a 
la secti.on. Combattre daos cet espace étroit, 
ou se retirer pour foudroyerla salle a coups 
de canon, était une alternative douloureuse. 
Cependant, si Menou eu.t parlé avec fermeté, 
et braqué son ~rtHleríe, il est douteux que la 
résolution des sectionnaÍl'es se fut maintenue 
jusqu'au bout. Menon et Laporte aimerent 
mieux une capitulatíon; ils promirent de faire 
retirer les troupes conventionnelles, a condí
tion que la section se séparerait sur-Ie-champ; 
elle promit, ou feignit de le promettre. Une 
partie du bataillon défila comme pour se re
tirer. Menou, de sop. coté, sortit avec 53 

troupe, et fit rebrousser chemitl a ses colon
nes, quí eurent peine a traverser la foule 
amassée dans les quartiers environnants. Tan
dis qu'il avait la faiblesse de céder devant la 
fermeté de la section Lepelletier, eeHe-el était 
rentrée dans le lieu de ses séances, et, fiere 
d'avoir résisté, s'enhardissait davantage dalls 
sa rébellion. Le bruit se répandit sur-le-champ 
que les décrets n' étaient pas exécutés, que l'in
surrection restait victorieuse, que les troupes 
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revenaient sans avoir fait triompher l'autorité 
de la convention. Une foute de témoins de 
cette scene cournrent aux tribunes de l'assem
blée, qui était en permanence, avertirent les 
députés, et on entendit crier de tous catés : 
lYous sommes trahis! nous sommes trahis! ti 
la barre le général Menou! - On somma les 
comités de venir donner des explications. 

Dans ce moment, les comités, avertis de ce 
qui venait de se passer, étaient dan s la plus 
grande agitation. On voulait arreter Menou, 
et le juger sur-le-champ. Cependant cela ne 
remédiaít a rien; il fallait suppléer a ce qu'il 
n 'avait pas fait. Mais quarante rnernbres, dis
cutant des mesures d'exécution, étaient peu 
propres a s'entendre et a agir avec la v~gueur 
et la précision nécessaires. Trois représentants, 
chargés de diriger la f~rce armée, n'étaient 
pas non plus une autorité assez énergique. On 
songea a nommer un chef comme dans toutes 
les occasions décisives; et dans cet instant, 
qui rappelait tous les dangers de thermidor, 
onsongea au député Barras, qui, en sa qualité 
de généraI de brigade, avait rec;:u le comman- -
dernent dans cette journée farneuse, et s'en 
était acquitté avec toute I'énergie désirable. 
Le député Barras avait une grande taille, Ulle 
,'oix forte; iI ne pouvait pas faire de .lougs 
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discours, mais iI excellait a improviser quelques 
phrases énergiques et véhément~s, qui don
naient de lui l'idée d'un homme .résolu et dé
voué. On le nomma général de l'armée de l'in
térieur, et on lui donna comme adjoints les 
trois représentants chargés avant lui de diriger 
la force armée. Une circonstance rendait ce 
choix fort heureux. Barras avait aupres de lui 
un officier tres-capable de commander, et il 
ll'aurait pas. eu la petitesse d'esprit de vouloir 
écarter un homme plus habile que lui. Tous les 
députés, envoyés en mission a l'armée d'lta
he, connaissaient le jeune officier d'artillerie 
qui avait décidé la prise de Toulon, et fait 
tomber Saorgio et les lignes de la Roya. Ce 
jeune officier, devenu général de brigade, 
avait été destitué par Aubry, et se trouvait 
a París en non-activité, réduit presque a l'in
digence. Il avait été introduit chez madame 
TaUien , qui l'accueillit avec sa bonté accou
tumée, et qui meme sollicitait pour lui. Sa 
taille était grtHe et peu élevée, ses joues caves 
el Jivides ; mais ses beaux traits, ses yeux fixes 
et per<;ants, son langage ferme et original, 
attiraient l'attention. Souvent il parlait d'un 
théatre de guerre décisif, ou la république 
trouverait des victoires et la paix: c'était l'lta
líe. JI y revetlait constamment. Aussi, lorsqne 
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les lignes de l' Apennin furent peruues sons 
KeUermann, on l'appela au comité pour lui 
demander SOn avis. On lni confia des ]ors ]a 
rédaction des dépeches, et iI demenra attaché 
a la direction des opérations militaites. Barras 
songea a lui le 12 vendémiaire dans la nuit; 
iI le demanda pour commandant en second, 
ce qui fut accordé. Les deux choix, soumis a 
la convention dans la nuit nH~me, furent ap
prouvés sur-Ie-champ. Barras confia le soin 
des dispositions militaires au jeune général, 
<[ui a l'instant se chargea de tout, et se mit ir 
donner des ordres avec une extreme activité. 

La générale avait continué de baUre dans 
tous les quartiers. Des émissaires étaient allés 
de tons catés vanter la résistance et le succes 
de la section LepeHetier, exagérer ses dangers, 
pérsuadet' que ces dangers étaient 'communs 
a toutes les sections, les piquer d'honneur, 
les exciter a égaler les grenadiers du ql1artier 
Saint-Thomas. On était accouru de toutes parts, 
et un comité central et militaire s'était formé 
enfin dans la section Lepelletier, sous la pré
sidence du journaliste Richer-Serizy. Le ptojet 
d'une insurrection était arreté: les bataillons 
se formaient, tons les hommes irrésollls étaient 
entralnés, et la bOllrgeoisie tout entiere de 
Paris, égarée par un faux point d'honneur, 
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aIJait jouer un role qui convenait peu a ses 
habitudes et a ses intérets. 

Il n'était plus temps de songer a matcher 
sur la section Lepelletier pour étouffer l'insur
rectioll dans sa naissance. La convention avait 
enviran cinq mille hommes de troupes de ligne. 
Si toutes les sections déployaient le meme úle, 
elles pouvaient réunir quarante mille hommes, 
bien armés et bien organisés; et ce n'était pas 
avec cinq miUe hommes que la convention 
pouvait marcher contre quarante mille, a tra
vers les rues d'une grande capitale. On pouvait 
tout au plus espérer de défendre la convention, 
et el'en faire un camp bien retranché. e'est a 
quoi songea le généralBonaparte. Les sectÍons 
étaient sans canons; elles les avaient toutes 
déposés lors du 4 prairial ; et les plus ardentes 
anjourd'hui furent alors les premie res a dontiér 
cet exemple, pour aS5urer le désarmement dn 
faubourg Saint-Antoine. C'était un grand avan
tage pour la convention. Le pare entier se trou
vait au camp des Sablons. Bonaparte ordonna 
sur-le-champ au chef d'escadron Murat d'aller 
le chercher a la tete de trois cents chevau:x. 
Ce chef d'escadron arriva au moment meme 
00. un bataillon de la section Lepelletier venait 
pour s'emparer du parc; il devan<,;a ce batail
lon, fit atteler les pieces, et les amena aux 
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Tuileries. Bonaparte s'occupa ensuite d'armer 
toutes les issues. Il avait cinq mille soldats de 
ligne, une troupe de patriotes qui, depuis la 
veille, s'était élevée a environ quinze cents, 
quelques gendarmes des tribunaux, désarmés 
en prairial et réarmés dans eette oecasion, 
enfin la légion de police et qnelques invalides, 
le tout faisant a peu pres huit mille hommes. 

, Il distribua son artillerie et ses troupes dans 
les rnes cul-de-sac Dauphin, l'Échelle, Rohan, 
Saint - Nicaise, an Pont-Nenf, Pont - Royal, 
Pont-Louis XVI, sur les places Louis XV et 
Vendome, sur tous les points enfin Ol! la con
vention était aecessible. 11 pla~a son corps de 
eavalerie et une partie.de son infanterie en ré
serve au Carrousel et dans le jardin des Tuile
ries. Il ordonna que tous les vivres qni étaient 
dans París fussent transportés aux Tuileries , 
qu'il y fUt établi un dépot de munitions et une 
ambulance pour les blessés; il envoya un déta
chement s'emparer du dépOt de Meudoll, et en 
occuper les hauteurs, pour s'y retirer avec la 
convention en cas d'échec; iI 6t intercepter la 
route de Saint-Germain, pour empecher qll'OIl 
amenat des callons aux révoltés ; et transporter 
des caisses d'armes au faubourg Saint-Antoine, 
pour armer la section des QllillZC - Vingts, 
qui avait sente voté pom' les dé~rcts, el dont 
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Fréron était allé réveiller le úle. Ces disposi
lions étaient achevées dans la matinée du 13. 
Ordre fut donné aux troupes républicaines 
d'attendre l'agressioll et de ne pas la pro
voquer. 

Dans eet intervalle de temps, le comité 
d'insurrection établi a la seetion Lepelletier 
avait fait aussi ses dispositions. Il avait mis les 
comités de gouvernement hors la loi, et créé 
une espece de tribunal pour juger ceux qui 
resisteraient a la souveraineté des seetions. Plu
sieurs généraux étaient venus lui offrir ]eurs 
serviees: un Vendéen, connu sous le nom de 
eomte de Maulevrier, et un jeune émigré, ap
pelé Lafond, sortirent de leur re traite pour 
diriger le mouvement. Les géuéraux Duhoux 
et Danican, qui avaient commandé les armées 
républicaines en Vendée, s'étaient joints a 
eux. Danicanétait un esprit inquiet, plus pro
pre a dédamer dans un club qn'a commander 
une armée; il avait été ami de Hoche, qui le 
gourmandait souvent pour ses inconséquen
ces. Destitué, il était a Paris, fort mécontent 
du gouvernement, et pret a entrer dans les 
plus mauvals projets ; i\ fut fait général en chef 
des sections. Le partí étant pris de se battre) 
tons les citoyens se trouvant engagés malgré 
eux, on forma une espece de plan. I~es sec-
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tioos du fllubourg Saint~Germain, sous les or
dres duc;olll.te de Maulevrier, devaient partir de 
l'Odéon pour attaquer les Tuileries par les 
ponts; les sections de la rive droite devaien t 
attaquer par la rue Saint-Honoré et par toutes 
les rues transversales qui aboutissent de la rue 
Saint-Honoré aux TuiJeries. Un détachement, 
saus lesordres du jeune Lafond, devait s'em
parer du Pont-Neuf, afio de mettre en commu
nication les deux divisions de l'armée section
naire. On pla~a en tete des eolonnes les jeunes 
gens qui avaient serví dans les armées, et qui 
étaient les plus eapables de braver le feu. Sur 
les quarante mille hommes de la garde oatio
na le , vingt ou vingt-sept mille hommes au 
plus étaient présents sous les armes. n y avait 
una· manauvre beaucoup plus sure que celle 
de seprésenter en oolonoes profondes au feu 
desbatteries; c'étaitdefaire des barrica des dans 
les rues, d'enfermer ainsi l'assemblée et ses 
troupes dans les TuiJeries, de s'emparer des 
maiaons environnantes, de diriger de la un feu 
meurtrier, de tuer un a un les défenseurs de 
la convention, et de les réduire bientót aínsi 
parla fajOl et les balles. Mais les sectionuaires 
ne songeaient qu'il un coup de main, et 
croyaient, par une seule eharge, arriver jus
qu'au palais et s'en faire ouvrir les portes. 
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Daos la matinée meme, la section Poisson

niere arreta les chevaux de l'artillería et les ar
mes dirigées vers la section des Quinze~Vingts; 
ce He du Mont -Blanc enleva les subsistances 
destinées aux Tuileries; un détachement de 
la section Lepelletier s'empara de la trésorerie. 
I,e jeune Lafond, a la tete deplusíeurs com
pagnies, se porta vers le Pont-Neuf, tandís 
que d'autres hataillons venaient par la rue 
Dauphine. Le général Carteaux était chargé de 
gllrdel' ce pont avec quatre cents hommes et 
quatre pieces de canon. Ne voulant pas enga
gel' le combat, iI se retira sur le quai du Lou
vee. I,es bataillons des sections vinrent partont 
se ranger a quelques pas des postes de la con
ven tion, et assez pres pour s' entretenir avec 

les sentinelles. 
J~es tl'OJ,lpes de la cOllvention anraient en un 

grand avantage a pl'endre l'initiative, et proha
blement, en faisant une atta que brnsque, elles 
auraient mis le désordre parmi les assaillants; 
mais jJ avait été rccommandé aux géné
raux d'attendre l'agression. En conséquence, 
malgré les actes d'hostilité déj:\ commis, mal
gré l'eulevement des chevaux de l'artillerie, 
malgré la saisie des snbsistances destinées a la· 
convention, et des armes envoyées aux Quinze
Vingts, malgré la mort d'un hussard d1ordoD-
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nance, tué dans ·la rue Saint-Honoré, on per
sista encore a ne pas attaquer. 

La matinée s'était écoulée en préparatifs 
de la part des sections, en attente de la part 
de l'armée conventionnelle, lorsque Danican, 
avan t de commencer le combat, erut devoir 
envoyer un parlementaire aux comités pour 
Ieur offrir des conditions. Barras et Bonaparte 
parconraient les postes, lorsque le parlemen
taire leur fut amené les yeux bandés, comme 
dan s une place de guerreo Ils le firent conduire 
devantles comités. Le parlementaire s'exprima 
d'une maniere fort mena<;ante, et offrit la paix, 
a condition qu' on désarmerait les patrio tes , et 
que les décrets des 5 et 13 fructidor seraient 
rapportés. De telles conditions n'étaient pas 
acceptables, et d'ailleurs il n'y en avait point 
a écouter .. Cependant les comités, tont en dé
libérant de ne pas répondre, résolurent de 
nommer vingt-qnatre députés pour aller fra
terniser avec les sections, moyen qui avait 
souvent réussi, car la parole tonche beaucoup 
lorsqu'on est pret a en venir anx mains, et on 
se prete volontiers a un arrangement qui dis
pense de s'~gorger. Cepelldant Danican, ne 
recevant pas de réponse, ordonna, l' attaque. 
On entendít des coups de fen; Bonaparte 6t 
apporter huit cents fusils et gibernes dans une 
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des salles de la convention, pour en anDer 
les représentants eux-memes, qui serviraient, 
en cas de besoin, eomme un corps de réserve. 
Cette précaution 6t sentir toute l'étendue du 
péril. Chaque député courut prendre sa place, 
et, suívant l'usage dans les moments de danger, 
l'assemblée attelldit dans le plus profond si
leuce le résultat de ce cómbat, le premier 
combat en regle qu'elle eut encore livré con
tre les factions révoltées. 

Il était quatre heures et demie; Bonaparte; 
accompagné de Barras, monte a cheval dallS 
la cour des Tuileries, et court au poste du cul
de-sac Dauphin, faisant face a l'église Saínt
Roch. Les bataillons sectionnaires remplis
saient la rue Saint-Honoré , et venaient aboutir 
jusqu'a l'entrée du cul-de-sac. Un de leurs meil
leurs bataiUons s'était posté sur les degrés de 
l'église Saint·Roch, et il était placé la d'ulle 
maniere avantageuse pour tirailler sur les ca: 
nonniers conventionnels. Bonaparte, qui sa
vait apprécier la puissance des premíeJ's coups, 
raít sur-Ie-ehamp avancer ses pieces, et OJ'
donne une premiere décharge. Les section
naires répondent par un feu de mOllsqueterie 
tres-vif; mais Bonaparte, les couvrant de mi
traille, les oblige a se replie!' sur les degrés 
de l'église Sl1int-Hoch; iI débouchc sur-Je~ 

VIII. (. 
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champ dan s la ruc Saint-HoIloré, et lance SUl' 

l'église meme une troupe de patriotes qui se 
battaient a ses cotés avec la plus grande va
leur, et qui avaient de cruelles injures a venger. 
Les sectionnaÍres, apt:es une vive résistance, 
sont délogés. Ronaparte, Lollrnant aussitot ses 
pieces a droÍte et agauche, faít tirer daos 
toute la longueur de la rue Saint-Hoooré. Les 
assaillants fuient aussitot de toutes parts, etse 
retirent daos le plus graod désordre. Bona
parte laisse alors a un officier le soín de 
continller le feu et d'achever la défaite; iI re
monte vers le Carrousel, et conrt aux autres 
postes. Partout iI fait tirer a mÍtraille, et voit 
partout fuir ces malheureux sectíonnaires im
prudemment exposés en colonnes profondes 
aux effets de l'artillerie. Les sectionnaires, 
quoique ayant en tete de leurs colonnes des 
hommes fort braves, fuient en toute hate vers 
le quartier- général des Filies -SaÍnt -Thomas. 
Danican et les chefs reconnaissent alors la fante 
qu'ils ont faite en marchant sur les pieces, au 
lien de se barricader et de se loger dans les 
maisons voisÍnes des Tuileries. Cependant ils 
ne perdent pas courage, et se décident a un 
nouvel effort. Ils imaginent de se joindre aux 
colonnes qui viennent du fallbonrg Saint
Germain, ponr faire une attaqne commune 
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sur les ponts. En effet, ils rallient six a huit 
mille hommes, les dirigent vers le Pont-N euE, 
ou était posté Lafond avee sa troupe, et se 
réunissent aux bataillons venant de la rue 
Dallphine, sous le eommandement dll eomte 
Maulevrier. Tous ensemble s'avancent en co
lonne serrée, du Pont-Neuf sur le Pont-Royal, 
en sui vant le qllai Voltaire. Bonaparte, pré
sent partout ou le danger l'exige, est accouru 
sur les lieux. Il place plusieurs batteries sur le 
quai des Tuileries, qui est parallele au quai 
Voltaiz'e; iI fait avaneer les canons placés a la 
tete du Pont-Royal, et les faít pointer de ma
niere a enfiler le quai par lequel arrivent les 
assaiUants. Ces mesures prises, iI laisse ap
proeher les sectionnaires; puis tOllt-a-coup il 
ordonne le feu. La mítraille part du. pont, et 
prend les sectionnaires de front; elle part en 
meme tem ps du quai des Tuileries, et les pl'end 
en écharpe; elle porte la terreur et la mort 
dan s leurs rangs. Le jeune LaEond, plein de 
bravoure, rallie autour de luí ses hommes les 
plus fermes, et marche de nouveau sur le pont, 
pour s'emparer des pieces. Un feu redoublé 
emporte sa colon ne. Il veut en vain la rame
ner une derniere fois, elle fuit et se dis
perse sous les coups d'une 31'tillerie bien di .. 
rigée. 

I¡. 
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A six hetlres, le combat commencé a qua
tre heures et demie, était achevé. Bonaparte 
alors, qui avait mis une impitoyable énergie 
daos l'action, et qui avait tiré sur la popuJa
tion de la capitale comme sur des bataillons 
autrichiens, ordonne de charger les canons a 
pOUflre, pour achever ele chasser la révolte 
devant lui. Quelques sectionnaires s'étaient re
tranchés a la place Vendome, dans l'église 
Saint-Roch et dans le Palais-Royal; il fait dé
boucher ses troupes par toutes les issues de la 
rue Saint-Honoré, et détache un corps qui , 
partant de la place LouÍs XV, traverse la rue 
Royale et longe les boulevarts. Il balaie ainsi 
la place Vendome, dégage l'église Saint-Roch, 
investít le Palais - Royal, et le bloque pour 
éviter un combat de nuit. 

Le lendemain matin , quelques coups de fu
sil suffirent pour faire évacuer le Palais-Royal 
etlasection Lepelletier, ou les rebelles avaient 
formé le proj.et de se retrdllcher. Bonaparte fit 
enlever quelques barricades formées pres de la 
barriere des Sergellts, et arreter un détache
ment qui venait de Saint-Germain amener des 
canons aux sectionnaires. La trallquillité fut 
entierement rétablie dans la journée du 14. 
Les morts fureut enlevés sur-le - champ pour 
faire disparaitre tontes les traces oe ce com-
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bato 1l y avait eu, de part et d'alltre, trois a 
qllatre cents morts Oll blessés. 

Cette victoire causa une grande joie a tous 
les amis sinceres de la république, qui n' avaient 
pu s'empecher de reconnaitre dans ce mouve
ment l'influence du royalisme; elle rendít a la 
convenlion menacée, c' est-a-dire a la révolu
tion et a ses auteurs, l'autorité dont iIs avaient 
besoin pour l'établissement des institutions 
llollvelles. Cependant l'avis unanime fut de ne 
point user séverement de la victoire. Un re
proche était tout pret contre la convention; 
on allait dire qu'elle n'avait combattu qu'au 
profit du terrol'isme, et pour le rétablir. n im
portait qu'on ne put pas lui imputer le projet 
de verser dll sango D'ail1ellrs les sectionnaires 
prouvaient qu'ils étaient de médiocres conspi
rateurs, et qu'ils étaient loin d'avoir l'énergie 
des patriotes; iIs s'étaient hatés de rentrer 
dans Iellrs maisons, satisfaits d' en etre quittes 
el si bon marché, et tout fiers d'avoir bravé 
un instant ces canon s , qui avaient si souvent 
I'ompu les lignes de Brunswick et de Cobourg. 
Pourvu qu'on les laissat s'applaudir chez eux 
de leur courage, iIs n'étaient plus gllere dan
gereux. En conséquence, la convention se con
tenta de uestitller l'état - major de la garde 
natiouaIe, de dissoudre les compagnies de gre-
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nadiers el de ehasseurs , qui étaient les mieux 
organisées et qui renfermaient presque tous 
les jeunes gens a cadenettes, de mettre a l'a
yenir la garde nationale sous les ordres du gé
néral commandant l'armée de l'intérieur, d'or
donner le désarmement de la sectioll Lepelletier 
el de ceHe du Théatre-Fram;ais, et de former 
trois commissions pour juger les chefs de la 
rébellion, qui, du reste, avaient presque tous 
djsparu. 

Les compagnies de grenadiers et de chas
seurs se laisserent dissoudre ; les deux sections 
Lepelletier et du Thé;hre-Fran¡;ais remirent leurs 
armes san s résistance; chacun se soumit. Les 
comités, entrant dans ees vues de clémence, 
laisserent s'évader tous les coupables, ou souf
frirent qu'ils restassent dans Paris, ou ils se 
cachaient a peine. I~es commissions ne pro
noncerent que des jugements par contumace. 
Un senl des chefs fut arreté: e'était le jeune 
Lafond. Il avait inspiré queIque intéret par son 
courage; on voulait le sauver, mais il s' obstina 
a déclarer sa qualité d'émigré, a avouer sa ré
bellion, et on ne pul luí faire grace. La tolé
rance fut telle, que l'un des membres de la 
eommission formée a la seetion Lepelletier, 
M. de Castellane , rencontrant la nuit une pa
trouille yui lui eriait qui vive! répondit : Cas-
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lel/afle, con[umace! Les suites du J 3 vendé
mi aire ne furent done point sanglantes, et la 
capitale n'en fut nullement attristée. Les cou
pabIes se retiraient ou se promenaient libre
mellt, et les salons n'étaient occupés que du 
récit des exploits qu'ils osaient avouer. San s 
punir ceux qui l'avaient attaquée, la eonven
tion se eontentait de récompenser eeux qui 
l'avaient défendue; elle déclara qu'ils avaient 
bien mérité de la patrie; eHe leur vota des se
cours, et 6t un accueil brillant a Barras et a Bo
naparte. Barras, déja célebre depuis le 9 ther
midor, le devint beaucoup plus encore par la 
journée de vendémiaire; on lui attribua le sa
lut de la convention. Cependant ii ne craignit 
pas de faire part d'une portion de sa gloire a 
son jeune lieutenant. « e'est le général Bona-
1,( parte, dit-il, dont les dispositions promptes 
« et savantes ont sauvé eette enceinte.» On 
applaudit ces paroles. Le commandement de 
l'armée de l'jntérieur fut conlirmé a Barras, 
et le eommalldement en second a Bonaparte. 

Les intrigants royalistes éprouverent un sin
gulier mécompte en voyant l'issue de l'insur
rection d u ] 3. lIs se hateren t d' écrire a v é
rone qu'ils avaient été trompés par tout le 
monde; que l'argent avait manqué; que la OU 
il f allait de 1'01" on avait a peine du vieux linge ; 
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que les députés monarchiens, eeux desquels ils 
avaient des promesses, les ayaienl "trompés, el 
avaient joué un jeu infáme; que e' était une 
mee jacobinaire a laquelle iI ne fallait pas se 
fier; qu~ malheureusement on n'avait pas as· 
sez eompromis et engagé ceux qui voulaient 
servir la cause; que les royalistes de Pans ti 
eollet noir, ti collet vert el ti cadellettes, qui 
étalaient leurs fanfaronnades aux foyers. des 
spectaeles, étaient altés, aupremier coup defu
sil, se caehe/' sous le lit desftmmes quites souf
fraient. 

Le Maltre, leur chef, venait d'etre arre té 
avec d'autres instigateurs de la section Lepel
letier. On avait saisi chez lui une quantité de 
papiers: les royalistes craignaiellt que ces pa
piers ne trahissent le s~cret du complot, et 
surtout que Le Maltre ne parlat lui-meme. Ce
pendant iIs ne perdirent pas courage ; leurs affi
dés continuerent el' agir aupres des sectionllaires. 
L'espece d'Ímpunité dont ceux·ci jouissaient, 
les avait enhardis. Puisque la convention, quoi
que victorieuse, n'osait pas les frapper, elle 
reconnaissait done que l' opinjon était pOUl' 

eux; elle n'était done pas sure de la justice de 
sa cause, puisqu'elle hésitait. Quoique vaill
cus, ils étaient plus fiers et plus hauts qu'elIe, 
et ils reparurent dans les aS5~mblées é]ectol'a~. 
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les, pour y faire des électiolls conformes a 
leurs vreux. Les assemblées devaient se for
mer le 20 vendémiaire, et durer jusqu'au 30; 
le nouveau corps législatif devait etre réuni 
le 5 brumaire. A Paris, les agents royalistes 
firent nommer le conventionnel Saladin, qu'ils 
avaient déjfl gagné. Dans quelques départe
ments, ils provoquerent des rixes; on· vit des 
assemblées électorales faire scission, et se par
tager en deux. 

Ces menées, ce retom' de hardiesse contri
huerent a irriter beaucoup les patriotes qui 
avaient vu, dans la journée du 13, se réaliser 
tous leurs pronostics; ils étaicnt fiers a la fois 
d'avoir devillé juste, el d'avoir vaincu par leur 
courage le danger qu'ils avaient si bien prévu. 
I1s voulaient que la victoire ne fut pas inutilc 
pour eux, qu'elle amenat des sévérités contre 
leurs adversaires, et des réparations pour leurs 
ami s détenus dans les prisons; j[s firent des 
pétitions, dans lesqueIles ils demandaient l' é
Iargissement des détenus, la destitution des of
ficiers nommés par Aubry, le rétablissement 
dan s leurs grades de ceux qui avaient été des
titués, le jugement des députés enfermés, et 
leur réintégration sur les listes électorales, s'ils 
étaient innocents. La Montagne, appuyée par 
les tribuues toutes remplies de patriotes, ap.., 
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plaudissait a ces demandes, et réclamait avec 
énergie leur adoption. Tallien, qui s'était rap
proché d'elle, et qui était le chef civil du parti 
dominant, comme Barras en était le chef mi
litaire, Tallien tachait de la contenir; il fit 
écarter la derniere demande relative a la réin
tégration sur les listes des députés clétenus, 
comme contraire aux décrets des 5 et J 3 frue
tidor. Ces décrets, en effet, déclaraient inéligi
bIes les députés actuellement suspendus de 
leurs fonctions. Cependant la Montagne n'était 
pas pI us facile a contenir que les sectionnai
res; et les derniers jours de cette asscmblée, 
qui n'avait plus qll'une décade a siéger, sem
blaient ne pouvoir pas se passer sans orage. 

Les nOllvelles des frolltieres contribuaient 
aussi a augmenter l'agitation, en excitant les 
défiances des patriotes et les espérances inex
tinguibles des royalistes. On a vu que Jourdan 
avait passé le Rhin a Dusseldorf, et s'était 
avancé sur la Sieg; que Pichegrn était entré 
dans Manheim, et avait jeté une division au
dela du Rhin. Des événements aussi heureux 
n'avaient inspiré aucune grande pensée a ce 
Pichegru tant vanté, et il avait prouvé ici ou 
sa perfidie ou son incapacité. D'apres les ana
logies ordinaires, e' est a son incapacité qu'il 
faudrait attrjbuer ses fantes; car, meme avec 
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le désir de trahir, on ne reflise jamais l'occa
sion de grandes victoires; elles servent tou
jours a se mettre a plus hant prix. Cependant 
des contemporains dignes de foi 'ont pensé 
qu'il fallait attribuer ses fausses mana::llvres a 
sa trahison; iI est ainsi le seul général connll 
dans l'histoire qui se soit fait battre volontaÍ
rement. Ce n'est pas un corps selllement qn'il 
devait jeter an-dela de Manheim, mais toute 
son armée, poúr s'emparer d'Heidelberg, qui 
est le point esseutiel ou se croisent les routes 
pOlir aIler du Hallt-Rhin dan s les vallées du 
Necker et du Mein. C'était s'emparer ainsi du 
point par lequel Wurmser aurait pu se joindre 
a Clerfayt; c'était séparer pour jamais ces 
deux généraux; e' était s'assurer la position par 
laquelle on pouvait se joindre a Jourdan, et 
former avec luí une masse qui aurait accablé 
sllccessivement Clerfayt et Wurmser. Cler
fayt, sentant le danger, quitta les bords dll 
Mein pour courir a Heidelberg; mais son líeu
tenallt Kwasdanovich, aidé de Wurmser, était 
parvenu a déloger d'Heidelberg la division que 
Pichegru y avait laissée. Pichegru était ren
fermé dans Manheim; et Clel'fayt, ne craignant 
plus pOllr ses communications avec Wurmser, 
avait marché allssitot sur Jourdan. Celui-ci, 
serré entre le Rhin el la ligne de neutralité, 
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ne ponvant pas y vivre comme en pays cllllemÍ , 
et n'ayant aucun service organisé pour tirer 
ses ressources des Pays-Bas, se trouvait, des 
qu'il ne p'ouvait ni marcher en avant, ni se 
réunir a Pichegru, dans une position des plus 
critiques. Clerfayt d'ailleurs, ne respectant pas 
la neutralité, s' étai t placé de maniere a tour
lIcr sa gauche et a le jeter dans le Rhin. Jour
dan ne pouvait done pas tenir la. Il fut résolu 
par les représentallts, et de l'avis de tous les 
générallx, qu'il se replierait sur Mayence pour 
en faire le blocus sur la rive droite. Mais cette 
position ne valait pas mieux que ]a précédente; 
elle le laissait dalls ]a meme pénurie; elle l'ex
posait aux coups de Clerfayt dans une situa
tion désavantageuse; elle le mettait dans le eas 
de pcrdre sa route vers Dusseldorf; en cansé
qllence on finit par décider qn'il battrait en 
retraite pour regagner le Bas-Rhin 1 ce qu'il fit 
en bon ordrc, et sans etre inquiété par Cler
fayt, qlli, llourrissant un grand projet, revint 
sur le Mein pour s'approcher de Mayence. 

A cette nouvelle de la marche rétragrade 
de l'armée de Sambre-et-Meuse, se joigllaient 
des bruits facheux sur l'armée d'ltalie. Schérer 
y était arrivé avec deux belles divisions des 
Pyrénées-Orientales, devclIues disponibles par 
la paix avec l'Espagne : néanmoins on disait 
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que ce général ne se eroyait pas sur de sa po
sition, et qn'il demandait en maté riel et en 
approvisionnements des seCOllrs qu'on ne pon
vait lui fournir, et sans lesquels il mena~ait de 
faire un mouvemellt rétrograde. Enfin on par
lait d'llne seconde expédition anglaise qui por
tait le eomte el' Artois et de nouvelles troupes 
de débarqnement. 

Ces nouvelles, qui san s doute n'avaient rien 
de mena~ant pour l'existeuce de la répubIi
que, qui était toujours maltresse dil cours du 
Rhin, qui avait dellx armées de plus a envoyer, 
l'une en Italie, I'autre en Vendée, qui venait 
d'apprendre par l'événement de Quiberoll á 
compter sur Hoche, et a ne pas craindre les 
expéditions des émigrés; ces nouvelles n'en 
contribuerent pas moins a réveiller les roya
listes terrifiés par vendémiaire, et a irriter les 
patriotes peu satisfaits de la maniere dont on 
avait usé de la victoire. La découverte de la cor
respondance de Le Maitre prodllisit surtout le 
plus fachenx dIeto On y vit tout entier le COID

plotque ron soup~onnait depuis long-temps; 
on y acquit.1a certitud e de l' existence d'une 
agence secrete établie a Paris, communiquant 
avec Vérone, avec la Vendée, avec toutes les 
provinces de la Franee, y excitant des mou
vements contre-révolutionnairf's , et ayant des 
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intelligences avec plusieurs membres de la 
convention et des comités. La vanterie meme 
de ces misérables agents, qui se flattaient 
d'avoir gagné tantót des généraux, tantot des 
députés, qui disaient avoir eu des liaisons 
avec les monarchiens et les thermidoriens, 
contríbua a exciter davantage les soupc;ons. et 
a les faire planer sur la tete des députésdu 
coté droit. 

Déja on désignait Rovere et Saladin, et on 
s'était procuré contre eux des preuves convain
cantes. Ce dernier avait publié une hrochure 
contre les décrets des 5 et 13 fructidor, et ve
nait d'en etre récompensé par les suffrages des 
électeurs parisiens. On signalait enCore comme 
complices secrets de l'agence royaliste, Lesage 
d'Eure-et-Loir, La Riviere, Boissy-d'Anglas et 
Lanjuinais. Le':lr silence dans les journées des 
1 1, 12. et 13 vendémiaire, les avait fort com
promis. Les journaux contre-révolutíonnaires , 
en les louant avec affectatíon, contribuaíent 
a les compromettre davantage encore. Ces me
mes journaux , qui loua¡ent si fort les soíxante
treize, accablaient d' outrage les thet'midoriens. 
Il était dHficile qu'une rupture ne s'ensuivit 
paso Les soixante - treíze et les thermidoriens 
continuaient toujours de se réunir chez UIl ami 
commun, mais il y avait entI'e enx de ]'humeur 
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d pen de coniance. Vers les derniers jüurs 
delasession, on parla, dans eette réllnion, des 
Ilouvelles élections, des intrigues du royalisme 
pOlIr les corrompre, et dn silence de Boissy, 
Lanjuinais, La Riviere et Lesage, pendant les 
scenes de vendérniaire. Legendre, avec sa pé
tulance ordinaire, reprocha ce silence aux 
quatre députés qui étaient présellts. Ccux-ci 
essayerent de se justifier. Lanjuiuais laissa 
échapper le mot fort étrange de massacre dn 
13 vendémiaire , et prouva ainsi Oil un grand 
désordre d'idées, ou des sentirnents bien pen 
répul,Jicains. Tallien, a ce mot, entra dans 
une violente colere, el voulut sortir, en disant 
qu'il ne pouvait pas res ter plus long - temps 
avec des royalistes, et qu'il allait les dénoncer 
a la convention. OIl l'entoura, on le calma, 
e~ OIl tacha de pallier le mot de Lanjuinais. 
N éanmoins on se sé para tout-a-fait brouíllé. 

Cependant l'agitation allait croissant dans 
París, les méfiances s'allgrnentaien t de toutes 
parts, les soup<,;ons de royalisme s'étendaient 
sur tout le monde. Tallien demanda que la 
convention se format en comité secret, et il 
dénon<,;a formellement Lesage, La Riviere, 
Boissy-d'Anglas et Lanjuinais. Ses preuves n'é· 
taien t pas suffisantes, elles ne reposaient que 
sur des inductions plus on moins probables, 
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et l'accusation ne fut point al'puyée. Louvet. 
quoique attaché aux thcrmidoriens, n'appuya 
pas cependant l'accusation contre les quatre 
députés qui étaient ses amis; mais iI accusa 
Rovere et Salad in , et peignit a grands traits 
leur conduite. Il retl'a<;:a leurs variations du 
plus fougueux terrorisme au plus fougueux 
royalisme, et fit décréter leur arrestation. On 
arreta aussi Lhomond, compromis par Le 
Maitre, et Aubry, auteur de la réaction mili
ta'ire. 

Les adversaires de TaIlien demancterent ('o 
représaille, la publication d'une lettre du pré
tendant au duc d'Harcourt, ou, parlant de c(' 
qu'on lui mandait de París, il disait : Je ne 
puis c1'oíre que Ta !líen soit un royaliste de la 
bonne espece. 011 doit se souvenir que les 
agents de Paris se flattaient d'avoir gagné Tal
líen et Hoche. Leurs vanteries habituelles, et 
leurs calomnies a l'égard de Hoche, suffisent 
pour justifier TaIlien. Cette lettre fit pell d'effet, 
car Tallien, depuis Quiberon, et depuis sa 
conduite en vendémiaire, loin de passer pOUl' 

royaliste, était considéré comme un terroristC' 
sanguinaire. Ainsi, des hommes qui auraient 
dil s'entendre ponr sauver a efforts communs 
une révolution qui était leur ouvrage, se dé
fiaient les uns des antres, et se Jaissaicnt com-
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promettre, sinon gagner par le royalisme. 
Grace aux calomnies des royalistes, les der
niers jours de cette illustre assemblée finis
saient comme ils avaient commencé, dans le 
trouble et les orages. 

Tallien demanda enfin la nomination d'nne 
commission de cinq membres, chargée de pro
poser des mesures efficaces pour sauver la 
révolution pendant la transition d'un gouver
nement a l'autre. La convention nomma Tal. 
líen, Dubois-Crancé, Florent Guyot, Roux de 
la Mame, et Ponsde Verdull. Le but de cette 
commission était de prévenir les manreuvres 
des royalistes dans les élections, et de rassurer 
les républicains sur la composition du nouveau 
gouven,lement. La Mon tagne, plein~ d' ardeur, 
et s'ima'ginant que cette commissioIi allait réa
liser tous ses vreux, crut un instant et ré
pandit le bruit qu'on allait annuler toutes les 
élections, et suspendre pOUl" quelque temps 
encore la mise en activité de la constitution. 
Elle s'était persuadée, en effet, que le moment 
n'était pas ven u d'abandonner la république 
a elle-meme, que les royalistes n'étaient pas 
assez abattus, et qu'il fallait continuer quelque 
temps encore le gouvernement révolution
naire pour les abattre. Les contre-révolution
naires a ffectere n t de répandre les nH~mes bruits. 

VIII. 5 
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Le député Thibaudeau, qui jusque-la n'avait 
marché ní avec la Montagne, ni avec les ther
midoriens, ni avec les moriarchiens, mais qui 
avait paru néanmoins un républícain sincere, 
et sur lequel trente - deux départements ve
naient de fixer leur enoix, ear on avait l'avan
tage en le nommant :de ne se déclarer pour 
aucun parti, le député Thibaudeau ne devait 
pas naturellement se défier de l'état des esprits 
autant que les thermidoriens. Il croyait que 
Tallien et son partí calomniaient la nation en 
voutant prendre tant de précautions contre 
elle; il supposa meme que TalJien avait des 
projets personnels, qu'il voulaít se placer a la 
tete de ]a Montagne, et se don'ner une dicta
ture, sous le prétexte de préserver la républi
que des royalistes. Il dénon<;a d'une ·maniere 
virulente et amere ce prétendu projet de dieta
ture, et fit eontre Tallien une sortie imprévue, 
dont tous les républicains furent surpris, car 
ils n'en comprenaient pas ]e motif. Cette sor
tie meme compromit Thibaudeau dans l'esprit 
des plus défiants, et lui tit supposer des inten
tions qu'il n'avait paso Quoiqu'il rappehit qu'il 
ét¡lÍt régicide, on savait bien par les ]ettres 
saisies 'f., que la mort de Louis XVI pouvait 

* Jl1OIlÍlettl' de I'an IV, page 150, lettre de d'Entraigllf'S 
a I,emaltre, datí'e dll ro octobre (795, 
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erre rachetée par de grands serviees rendus a 
ses héritiers, et cette qualité ne paraissait plus 
une garantie complete. Aussi:. quoique ferrne 
républicain, sa sortíe contre Tallien lui nuisit 
dans l'esprit des patriotes, et luí valllt de la 
part des royalistes, des éloges extraordinaires. 
On l'appela Barre-de-fer. 

La eOllvention passa a l'ordre du jour, et 
attendit le rapport de Tallien au Dom de la com
mi~sion des cinq. Le résultat des travaux de 
cette commission fut un projet de décret qui 
eontenait les mesures suivantes : 

Exc1usion de toutes fonctions civiles, mu
nicipales, législatives, judiciaires et militaires, 
des émigrés et parents d'émigrés, jusqu'a la 
paix générale; 

Permission de quitter la Franee, en empor
tant leurs biens, a tous ceux qui ne voudraient 
pas vivre sous les lois de la république; 

Destitlltion de tous les officiers qui n'ávaient 
pas serví pendan t le régime révolutíonnaire, 
c'est·a-dire depuis le 10 aout, et qui avaient été 
replacés depuis le 15 germinal, e' est-a-dire de
puis le travail-d'Allbry. 
. Ces dispositions furentadoptées . 

. La convention décréta ellsuite d'une maniere 
solennelle la réunion de la Belgique a la France, 
el sa division en départellleJlts. Enfin, le 4 bru-

5. 
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mairc,au momentde se séparcr,elle voulul ler~ 
mincr par un grand acte de clémellce sa longue 
ctorageuse carriere.Elle décréta quela peine de 
mort serait abolie dans la rép"blíque franc;:aise, 
a dater de la paix générale; elle changea le 
llom de la place de la Révolution en cellli de 
place de la Concorde; enfin elle proIlon(,;a une 
amnistie pour tous les faits relatifs a la l't!VO

lution, excepté pour la révolte du J 3 velldé~ 
miaire. C'était meUre en liberté les hommes de 
lous les partís, excepté Le Maitl'e, qui était le 
seul des conspirateurs de vendémiaire coutre 
lequel iI existat des preuves suffisantes. La dé
portatíon pl'Ononcée coutre Bil1aud-Varennes, 
ColIot-d'Herbois et Barrere, qui avait été révo
quée pour les faire juger de nouveau, e' est·a·dire 
pour les faire condamner a mort , futconfirmée. 
Barrere, qui s~ul n'était pas encore embarqué, 
dut l'etre. Toutes les prisons durent s'ouvrir. 
Il était deux helll'eset demie, 4 hrumaire aH IV 
(26octobre 1795); le Iwésidellt de la cOllveu
lion prollonc;:a ces mots : « La cOllventioll na-
« tionale déclarc que sa mission est remplie, el 

« que sa session est terminée.)) Les cl'is mille 
foís l'épétés, de Five la république! accompa
gnerent ces dernieres paroles. 

A insi s(' termina la IOIlguc elmémorable ses
sion de 1;1 conv'entioll nal iona)c. L'assemblée 
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cOllstituante avait eu I'aneienne orgallisatioll 
féodale a détruire, et une organisation nOlIvelIe 
a fonder : I'asscmblée législative avait eu eette 
organisation a essayer, en présenee du roi laissé 
dans la constituti01l. Apres un essai de quelques 
mois, elle reeonnut et (léelara l'ineompatibilité 
du roi avee les institutions nouvelles, et sa com
plieité ave e l'Ellrope conjurée; elle suspendít 
le roí et la constitution, et se démit. La eon
vention trouva done un roi détroné, une cons
titution annulée ,la guerre déelarée a l'Europe , 
et,' pour toute ressouree, une administration 
t!ntÍerement détrllite, uu papier-mounaie dis
erédité, de vieux eadres de régiments usés ('1 

vides. Aíllsi, ce n'était poinl la liberté qú'ell(~ 
avait a proclameren présenc"e d'un trolleaffaíbli 
et méprisé, e'était la liberté qu'elle avait a dé
fendre contre I'Europe entiere; et ceUe tache 
était bien autre 1 Sans s'épouvanter un illslant, 
elle proclama la républiquc a la f~lce des armées 
ennemies; puÍs elle immola le roi pOllr se fer
mel' tallte retraite; elles'empara ensl1ite de tous 
les pauvoirs, et se eonstitua en dictature. Des 
voix s'éleverent dans son sein, qui parlaient 
d'humanité qnand elle ne vOlllait cntendre par
ler que d'énergie; elle les étouffa. Bientot eette 
dictature qn'elle s'était arrogée sur la Franee 
par le besoin de la conservation commllne, 
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douze membres se l'arrogerent sur elle, par la, 
meme raison et par le meme besoin. Des Alpes 
a la mer, des Pyrénées au Rhin, ces douze dic
tatenrs s'emparerent de tont, hommes et cho
ses, et commencerent avec les nations de l'En
rope la lutte la plus terrible et la plus grande, 
dont l'histoire fasse mention. POllr rester direc
teurs supremes de cette reuvre irnmense , ils' im
molerent alternativement tous les partís; et , 
suivant la condition humaine, ils eurent les ex
ces de leurs qualités. Ces qualités étaient la force· 
et l'énergie, l'exces fut la cruauté. lIs verserent 
des torrents de sang, jusqu'a ce que, devenus 
inutiles par la victoire, et odieux par l'abus de 
la force, ils succombel'ent. La conventiou' re
prit alors pour elle la dictature, et commen<;a 
peu a peu a re):kher les ressorts de son admi
nistration terrible. Rassurée par la victoire, elle 
écouta I'humanité, et se livra a son esprit de ré
génération. Tout ce qu'il y a de han et de grand, 
elle le souhaita, et l'e'ssaya pendant une année; 
mais les partis, écrasés sous une autorité im
pitoyable, renaquirent sous une autorité clé
mente. Deux factions, dans lesquelles se con
fondaient, sous des nnances infinies, les amis 
et les ennemis de la révolution, l'attaquerent 
tour-a-tour. Elle vainquit les uns en germinal 
et prairial, les autres en vendémiaire, et j us.-
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qll'all dernier jour se montra héroique au milieu 
des dangers. Elle rédigea enfin une constitution 
J'épublicaine, et, apres trois ans de lutte avec 
l'Europe, avee les factions, aveeelle - meme, 
sanglante et mutilée, elle se démit, et transmit 
la Franee au directoire. 

Son souvenir est demeuré terrible; mais pour 
elle il n'y a qu'un faít a alléguer, un seul, et 
tous les reproches tombent devant ce faÍt Ím
mense : elle nous a sauvés de l'invasion étran
gere! l .. es préeédentes assemblées luí avaient 
Jégllé la Franee compromise, elle légua la France 
sauvée au direetoire et a l'empire. Si en 1793 
I'émigration fUt rentrée en Franee, il ne restait 
pas traee des reuvres de la constituante et 
des bienfaits de la révolution; au líeu de ces 
admirahles instítutions civiles, de ces magnifi
ques exploits qui signalerent la constituante, 
Ja convention, le direetoire, le consnlat et 
l'empire, nOlls avions l'anarchie sanglante et 
basse que nous voyons aujourd'hui au-dela des 
Pyrénées. En repoussant l'invasion des rois 
conjurés contre notrerépublique, la convention 
a assuré a la révolution une action non inter
rompue de trente années sur le sol de la Franee, 
el a donné a ses ceuvres le temps de se consoli· 
der, et d'aequérir cette force qui leur fait bravel' 
rimpuissante coLere des ennemis de l'hmuanité_ 
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Aux hommes qui s'appellent avec orgueil 
patriotes de 89, la eonvention pourra toujours 
dire : « Vous aviez provoqué la lutte, e' est moi 
« qui l'aisoutenue el terminée.» 
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CHAPITRE II. 

Nomination des cinq directeurs. - Installation du corps 
législatif et du directoire. - Position difficile du 110U

veau gonvernement. Détresse des finances; discrédit du 
papier-monnaie. - Premiers travaux du directoire. -
Perte des lignes de Mayence. - Reprisc des hostilités 
en Bretagne et en Vendée.Approche d'une nouvelle es
cadre anglaise sur les cotes de rOllest. - Plan de 
finances proposé par le directoire; nouvel emprunt 
forcé. - Condamnation de quelques agents royalistes. 
- La fine de Louis XVI est rendue aux Autrichiens en 
échange des représentants livrés par Dumouriez. - Si
tuation des partis 11 la fin de 1795. - Armistice conclu 
sur le Rhin. - Opérations de I'armée d'Italie. Bataille 
de Loano. - Expédition de l'I1e-Dieu. Départ de l'es
cadre anglaise. Derniers efforts de Charette; mesures 
du général Hoche pour opérer la pacification de la Ven· 
dée. - Résultats de la campagnc de 1795. 

LE 5 brumaire an IV (27 octobre 1795) était 
le jour fixé pour la mise en vigueur de la cons· 
titution directoriale. Ce jour-Ia, les deux tiers. 
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de la convention, conservés au corps-législatif, 
devaient se réunir au tiers nouvellement élu 
par les assemblées électorales, se diviser en 
deux conseils, se constituer, et procéder en
suite a la nomination des cinq directeurs char
gés du pouvoir exécutif. Pendant ces premiers 
instants consacrés a organiser le corps-Iégislatif 
et le directoire, les anciens comités de gou
vernement devaient demeurer en activité, et 
conserver le dépot de toos les pouvoirs. Les 
membres de la cónvention, envoyes soil aux 
armées, soit dans les départcments, devaient 
continuer leor mission jusqu'a ce que l'instal
latíon du directoire ]eor fut notifiée. 

Une grande agítation régnait dan s les esprits. 
Les patrio tes modérés et les patriotes exaltés 
montraient une meme irritation contre le partí 
qui avait attaqué la convention au 13 vendé
miaire; ils étaient remplis de craintes; ils s'en
courageaient a s'unir, a se serrer pour résister 
au royalisme; ils disaient hantement qu'il ne 
fallait appeler au directoire el a toutes les pla
ces que des hommes engagés irrévocablement 
a la cause de la révolution; i1s se déflaient 
beaucoup des députés du nouveau tiers, el 
recherchaient avec inquiétude leurs llOroS, leur 
vie passée, et leurs opinions, COllnnes OU pré~ 

sumées. 
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IJes sectionnaires, mitraillés le 13 velldé
miaire, mais traités avec la plus grande cIé
mence apres la victoire, étaient redevenus in
solents. Fiers d'avoir un instant supporté le feu, 
ils semblaient croire que la convention, en les 
épargnant, avait ménagé leurs forces et :reconnu 
tacitement la justice de leur cause. lls se mon
traient partout, vantaient leurs hauts faits, 
débitaient dans les salons les memes imperti.,. 
nences contre la grande assemblée, qui ve
nait d'abandonner le pouvoir, et affectaient de 
compter beaucoup Sllr les députés du nouveau 
tiers. 

Ces députés, qUl devaient venir s'asseoir au 
milieu des vétérans de la révollltion, et y re
présenter la nOllvelle opinion qui s'était for
mée en Franee a la suite de longs orages, 
étaient loin de justifier toutes les défiances des. 
républicains et toutes les espérances des con
tre - révolutionnaires. On comptait parmi eux 
quelques membres des anciennes assemblées, 
tels que Vallblanc, Pastoret, Dumas, Dupont 
de Nemours, et l'honnete et savant Tronchet, 
qui avait rendu de si grands ser vices a notre 
législation. On y voyait ensuile beaucQl{p d'hom" 
mes nouveaux, non pas de ces hommes ex
traordinaires qui brilJent au début des révolll
tions, mais quelques-uns de ces mérites solides 
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qui, dans la carriere de la politique, commc daus 
ceHe des arts, succedent au génie; et par exem
pIe de~ jurisconsultes, des administrateurs, 
tels que Portalis, Siméon, Barbé - Marbois, 
Tron<;on -Ducoudray. En général, ces non
veaux élus, a part quelques contre-révolution
naires signalés, appartenaient a cette classe 
d'hommes modérés qui, n'ayant pris aucune 
part aux événements, et n'ayant pu par con sé
quent ni mal faire ni se tromper, prétendaient 
aimer la révolution, mais en la séparant de ce 
qu'ils appelaient ses crimeso Naturellement °ils 
devaient etre assez disposés a censnroer le passé ; 
mais ils étaient déja un peu réconciliés avec la 
convention et la république par If:'Ul' élection; 
car on pardonne vo]ontiers a un ordre de choses 
dans lequel on a trouvé place. Dn reste, étran
gers a Paris et a la poli tique , timides encore 
sur ce théatre nouveau, ils recherchaient, ils 
visitaient les membres les plus considérés de 
la convention nationaleo 

Telle était la disposition des esprits le 5 brn
maire an IV. Les membres de la convention 
réélus se rapprochaient, et cherchaient a con
certer les nominations qui restaient a faire, 
afin de rester maitres du gouverneinento En 
vertn des célebres décrets des 5 et J 3 fruc
tidor, le nombre des députés dans le nou-
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vcau corps -législatif devait elre de cinq 
ccnts. Si ce nombre n'était pas complété par 
les réélections, les membres présents le 5 bru
maire clevaient se former en corps électoral 
pOUI' le compléter. On arreta un projct de 
liste au comité de salut public, dan s laquelle 
011 6t entrer beaucoup de montagnards pro
noncés. La liste ne fut pas approuvée en en
tier. Cependant on n'y pla(,(a que des patriotes 
connus. Le 5, tous les députés présents, réUllis 
en une seule assemblée, se constituerent en 
corps électoraJ. D'abord ils compléterent le~ 
deux tiers de conventionnels qui devaient sié
ger dans le corps-législatif; ensuite ils forme
rent une liste de tous les députés mariés et 
agés de plus de quarante ans, et en prirent au 
sort deux cent cinquante, ponr composer le 
canseil des anciens. 

Le lendemain, le coilseil des cillq-cents se 
réunit au Manége, dans l'ancienne salle de 
l'assemblée COllstitllante, choisit Daunou pour 
président, Rewbell, Chénicr, Cambacéres et 
Thibaudeall, pour secrétaires. Le conseil des 
anciens se réunit dans l'ancienne salle de la 
convention,appela Larévelliere-Lépaux au fau
tcuil, et Baudill, Lanjuillais, Bréard, Charles 
Lacroix au bureau. Ces choix étaient convena
bies, et prouvaicnt que, clans les deux conseils, 
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la majorité était acquise a la cause républi
caine. Les conseils déclarerent qu'i1s étaient 
constitués, s' en donnerent avis réciproquement 
par des messages, confirmerent provisoirement_ 
les pouvoits des députés, et en renvoyerent la 
vérification apres l'organisation du gouverne
mento 

La plus importante de toules les élections 
restait a fáire, c'était celle des cinq magistrats 
chargés du pouvoir exécutif. De ce choix dé
pendait a la fois le sort de la république et la 
fortune des individus. Les cinq directeurs, en 
effet, ayant la nomination de tous les fonetion
naires publies, de tous les offieiers des armées, 
pouvaient composer le gouvernernent a leur 
gré, et le remplir d'hornmes atlaehés ou con
traires a la république. lls étaient maitres en 
outre de la destiné e des individus; ils pou
vaient leur ouvrir ou leur fermer la carriere 
des emplois publics, récompenser OH découra
ger les talents fideles a la cause de la révolu
tion. L'influence qu'ils devaient exercer était 
done immense. Aussi les esprits étaient-ils sin· 
gulierement préoccupés du choix qu'on allait. 
faire. 

Les conventionnels se réunirent pour se con
certer sur ce choix. Leur avis a tous fut de 
choisir des régicides, afin de se donner plus 
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de garanties. Les opinions, apres avoir flotté 
quelque temps, se réunirent en favellr de Bar
ras, Hewbell, Sieyes, Larévelliere-Lépaux et 
Le Tourneur. Barras avait rendu de grands ser
vices en thermidor, prairial et vendémiaire; il 
avait été en quelque sorte le législateur géné
ral opposé a toutes les factions; la derniere 
bataille du 13 vendémiaire lui avait surtont 
donné une grande importance, qnoiqne le mé
rite des dispositioris militaires de cette journée 
appartint an jeune Bonaparte. Hewbell, enfermé 
a Mayence pendant le siége, et sOllvent appelé 
dans les comités depuis le 9 thermidor, avaít 
adopté I'opinion des thermidoriens, montré de 
l'aptítude et de l'application aux affaires, et 
une certaine viguellr de caractere. Sieyes était 
regardé comme le premier géllíe spéculatif de 
l'époqne. Larévelliere-Lépanx s'était volontai
rement associé anx girondins le jour de leur 
proscription, était revenu le 9 thermidor an 
milieu de ses collegues, et y avait combattu de 
fous ses moyens les deux factions, qui avaient 
alternativement attaqué la convention. Patriote 
doux et humain, il était le seul girondin que 
la Montagne ne suspectih pas, et le seul pa
triote dont les contre-révolutionnaires n'08as
sent pas nier les vertns. Il n'avait qll'un in
convénient, an Jire de certaines gens: c'était 
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la difformité de son corps; on prétendait qu'il 
porterait mal le manteau directoria!. IJe Tour
neur enfin, connu pour patrio te , estimé pour 
son caracti~re, était un ancien officier du génie 
qui avait, dans les derniers temps, remplacé 
Carnot au comité de salut public, mais qui 
était loin d'en avoir les talents. Quelques con
ventionnels auraient voulu qu'on pla~at parmi 
les cinq directeurs l'un des généraux qui s'é
taient le plus distingués a la tete des armées, 
comme B-léber, Marean, Pichegru ou Hache; 
mais on craignait de donner trap d'influence 
aux militaÍres, et on ne vOlllllt en appeler au
cun au pouvoir supreme. Pour rendre les ehoix 
certains, les conventionnels convinrent entre 
eux d'employer un moyen quí, saus etre illé
gal, ressemblait fort a une supercherie. D'apres 
la constitution, le conseil des cinq-cents de
vait, pour tous les choix, présenter une liste 
décuple de candidats áu conseil des anciens. 
Ce dernier, sur dix candidats, en choisissait un. 
Pour les cinq directeurs, il Elllait donc présen
ter cinquante candidats. Les cOllventionuels, 
qui avaient la majorité dans les cinq - cents, 
convinrent de placer Barras, Rcwbell, Sieyes, 
Larévelliere-Lépaux et Le Tourneur en tete de 
la liste, et d'y ajouter' ensuite quarante-cinq 
noms inconnus, sur lesquels il serait impos-
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sible de fixer un ehoix. De eette maniere, la 
préférence était forcée pour les cinq candi
dats que les eonventionnels voulaient appeler 
au directoire. 

Ce plan fut fidelement suivi; seulement un 
nom venallt a manquer sur les quarante-cinq , 
on ajouta Cambaeéres, qui plaisait fort au 
nouveau tiers et a lous les modérés. Quand la 
liste fut présentée aux anciens, ils parurent 
assez méeolltents de cette maniere de forcer 
Ieur choix. Dupont de Ncmours, qui avait déja 
figuré dans les précédentcs assemblées, et quí 
était uu adversaire déelaré , sinon de la répu
blique, au moins de la convention, Dllpont 
de Nemours demanda un ajournement. « Sans 
doute, dit.il, les quarante-cinq individlls qui 
completent cette liste, ne sont pas indignes 
de votre choix, car, dans tecas contraire, on 
conviendrait qu'on a vOlllu vous faire violence 
en faveur de cinq persoIJnages. Sans dOllte ces 
noms, qui arrivent pOllr la premiere fois jus
qu'a vous, appartiennent a des hommes tl'llne 
vertu modeste, et qui sont dignes aussi de 
représenter une grande républiq ue; mais il 
faut du temps pour parveuir a les connaltre. 
Leur modestie rrH~me, qui les a laissés cachés, 
nous oblige a des recherches pour appréciel' 
leur mérite, et llOllS autorise a uemander UlI 

VilI. 6 
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ajournement. )) Les anciens. quoique mécon
tents de ce procédé, partageaient les senti
ments de la majorité des cinq-cents, el COIl

firmerent les cillq choix qu'on avait voulu leur 
imposer. Larévelliere-Lépaux, sur deux cent 
tlix-huit votants, obtint ueux cent seize voix, 
tant il y avait unanimité d'estime pour cet 
homme de bien: Le Tourneur en obtiot cent 
quatre-vingt-neuf, Rewbell ceot soixante-seize, 
Sieyes ceot cioquante-six, Barras. cent vingt
neuf. Ce dernier, qui était plus homme de parti 
que les autres, devait exciter plus de disseo
timents, et réunir moins de voix. 

Ces cinq nominations causerent une grande 
satisfaction aux révolutionnaires, qui sevoyaient 
assurés du gouvernement. Il s'agissait de savoir 
si les cinq directeurs accepteraient. Il n'yavait 
pas de doule pour trois d'entre eux, mais il y 
en avait deux auxquels on connaissait peu de 
gout pour la puissance. Larévelliere-Lépaux, 
homme simple, modeste, peu propre au ma
niement des affaires et des hommes, ne trou
vait et ne cherchait de plaisir qu'au Jardin des 
Plantes, avec les freres Thouin; iI était dou
teux qu'on le décid¡h él accepter les fonctions 
de directeur. Sieyes, avec un esprit puissant 
qui pouvait tout concevoir, une affaire comme 
un principe, était cependant incapable par ca-
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ractere des soins dH gouvernement. Peut-etre 
aussi, pIein d'humeur contre une république 
qui u'était pas constituée a son gré, il parais
sait peu disposé a en accepter la direction. 
QuantaLarévellii~re-Lépaux, on fit valoir une 
considération toute puissante sur son crellr 
homlC.~te : OIl lui dit que son association aux 
magistrats qui allaient gouverner larépublique, 
était utile et nécessaire. Il céda. En effet, parmi 
ces cinq individllS, hommes d'affaires ou d'ac
tion, il fallait une verlu pllre et renommée; 
elle s'y trouva par l'acceptation de Larével
Iiere-I;épaux. Quant a Sieyes, on ne put vain
ere sa pyugnance; iI refusa, en assurant qu'il 
se croyait ímpl'opl'e au gouvernement. 

Il fallnt pourvoil' a son remplacement. Il y 
avait un homme qlli jOllissaít en Enrope d'une 
considél'ation immeuse, c'était Carnot. On exa
gérait ses services militaires, qui cependant 
étaiellt réels; on lui attribuait toutes nos vic
loires, et bien qu'íl eut été membre <iu grand 
comité de salut public, collegue de Robes
pierre, de Saínt-Just et de Couthon, on savait 
qu'illes avait combattlls avec une grande éner
gie. Ou voyait en lui l'union d'un grand génie 
militaire a un caractere stoique. La relloIDmée 
de Sieyes et la sienne étaient les deux plus 
grandes de l'époquc. Oll ne pOllvait mieux 

6. 
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faire, pour la considél'ation du directoire, que 
de remplacer l'une de ces deux répntations 
par l'autre. Carnot fut en effet porté Slll' la 
nouvelle liste, a coté d'hommes qui rendaient 
sa nomination foreée. Camhaeéres fut encore 
ajouté a la liste, qlli ne renferma que huit in
connus. Les anciens eependaut n'hésiterent 
ras a préférer Carnot; il ohtint eent dix-sept 
voix sur deux cent treize, et devint l'un des 
cinq direeteurs. 

Ainsi Barras, Rewhell, Larévelliere-Lépaux, 
Le Tourneur et Carnot, furent les cinq magis
trats chargés du gouvernement de la républi
que. Parmi ces cinq individus, il ne se,&onvait 
ancnn homme de génie, ni meme auenn homme 
d'une renommée imposante, excepté Carnot. 
Mais commentfaire a la fin d'une révolution san
glante, qui, en quelques années, avait dévoré 
plusieurs générations d'hornmes de génie en 
tout genre? Iln'yavait plusdansles assemblées 
aucun oratenr extraordinaire; dans la diplo
matic:>, iI n'y avait encore aUCllH négociatenr cé
lebre. Barthélemy seul, par les traités avec la 
Prusse et l'Espagne, s'était attiré une espece 
de considération, mais il n'inspirait aueune 
confiance aux patriotes. Dans les armées, il se 
formait déja de grands généraux, et il s'en 
préparait de plus grands encore; mais il n'y 
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avalt maintellant aueune supériorité décidée, 
et on se défiait d'ailleurs des militaires. Il n'exis
tait done, comme nous venons de le dire, que 
deux grandes renommées, SÍt~yes et Carnot. 
Dans l'impossibilité d'avoir l'une, on avait ac
qllis l'antre. Barras avait de l'action, Rewbell, 
Le Tourneur étaient des travailleurs, Laré
velliere-Lépaux était un homme sage et probe. 
Il eut été diffieile, dans le moment J de com
poser autrement la magistrature supreme. 

La situation dan s laquellc ces cinq magis
trats arrivaient al! pouvoir était déplorable; et 
il {al/ait aux uns beaucoup de eourage et de 
vertn "aux autres beaueollp d'ambition, pour 
accepter une semblable tache. On était au 
lendemaill d'un combat dans lequel il avait 
faHu appeler une faction pour cn combattre 
une autre. Les patriotes qui venaient de verser 
Jellr .sang se montraient exigeants; les section
naires n'avaient point cessé d'etrc hardis. La 
journée du 13 vClldémiaire, en un mot, n'a
vait pas été une de ces victoires suivies de ter
rcur, qui, tont en soumettant le gouverne
ment au joug de la faction vietorieuse, le 
délivrent au moins de la faction vaincue. Les 
patriotes s'étaient relevés, les sectionnaires ne 
s'étaient pas soumis. París était rempli des in
tl'igants de tous les partis, agité par toutes 
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les ambitiol1s, et livré a une affreuse misereo 
Aujourd'hui, comme en prairial, les subsis

tan ces manquaient dans toutes les grandes 
communes; le papier-monnaie apportait le dés
orelre dans les transactions, et laissait le gou
vernement sans ressources. La convention 
n'ayaut pas voulu céder les biens nationaux 
pour trois fois Ieur valeur de ) 790, en papier, 
les ventes avaient été suspendues; le papier, 
qui ne pouvaít rentrer que par les ventes, était 
resté en circulation, et sa dépréciation avait 
faít d'effrayants progreso Vainement avait-on 
imaginé l'échelle de proportion pour diminuer 
la perte de ceux qui recevaient les assignats; 
cette échelle ne les réduisait qu'au cinquieme, 
tandis qll'ils ne conservaient pas meme le cent 
ciuquantieme de leur valeur primitive.l .... état, 
ue percevant que du papier par l'impot, était 
ruiné comme les particuliers. Il percevait, il 
est vrai, une moilié de la contribution fon
c1ere en nature, ce qui lui procurait quelques 
denrées pour nourrir les armées; mais souvent 
les moyens de transport lui manquaient, et 
ces denrées pourrissaient dan s les magasins. 
Ponr surcrolt de dépenses, iI était obligé, 
eomme on sait, de nourril' Paris. Il lívrait ]a 
ration pour un prix en assignats, qui couvrait 
a peine le centi(~me des frais. Ce moyen, du 
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reste, était le seul possible, pour fournír an 
moins du pain aux relltiers et aux fonction
naires pubIies payés en assignats; mais eette 
nécessité avait porté les dépenses a un taux 
énorme. N'ayant que du papier pour y suffire, 
l'état avait émis des assignats sans mesure, et 
avait porté en quelques mois l'émission de 12 

milliards a 29, Par les anciellnes rentrées et les 
cncaisses, la somme en eirculation réelle s'éle
vait a 19 milliards, ce qni dépassait tous les 
chiffres connns en finances. Pour ne pas mul
tiplier davantage les émissions, la commission 
des cinq, instítuée oans les derniers jours de 
la eonvention, pour proposer des moyens ex
traordinaires de poli ce et de finan ces, avait faít 
décréter en principe une contributioll extraor
dinaire de guerre de vingt foís ]a contribution 
fonciere et dix fois l'impot des patentes, ce 
qui pouvait produire de 6 a 7 rnilliards en pa
piel'. Mais cette contribution n'était décrétée 
qu'en príncipe; en attendant on donnait aux 
fournisseurs des inscriptions de rentes, qu'iIs 
reeevaient a un taux ruineux. Cinq franes de 
rente étaient ret¿us pour dix francs de capital. 
On essayait en outre d'nn emprnnt volontaire 
~t trois pour cent, qui était ruineux aussi et 
mal rempli. 

Dans ectte détresse épollvantabIe, les fonc-
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tionnaires publics, ne pouvantpas vÍvre de leurs 
appointements, donnaient lellrs démissions; les 
soldats quittaient les armées, qui avaient perdu 
un tiers de leur effectif, et revenaient dans les 
villes, ou la faiblesse du gouvernement leur 
permettait de res ter impunément. Ainsi, cinq 
armées et une capitale immense a nourrir, avec 
la simple faculté d'émettre des assignatssans 
valellr; ces armées a recruter, le gouverne
ment entier 11 reconstituer au milieu de denx: 
factions ennemíes, telle était la tache des cinC[ 
magistrats qui venaient d'etre appclés a l'ad
ministration supreme de la république. 

Le besoin d'ordre est si grand dans les so
ciétés humaines, qu'elles se pretent elles·memes 
a son rétablissement, el secondent merveilleu
sement ceux: qui se chargent du süin de les 
I'éorganiser; il serait impossible de les réorga
niser si elles ne s'y pretaient pas, mais iI n'en 
faut pas moins reconllaltre le cOllrage et les 
efforts de ceux qui osent se charger de pareilles 
entreprises. Les cinq directeurs, en se rendant 
an I,uxembourg, n'y tl'ouverent pas un seul 
meuble. Le concierge lenr preta une table boÍ
tense, une fenille de papiel' a lettre, une écri
toire, pour écrire le premier message, qui 
annoll<;ait aux dcux cOllseils que le directoire 
était constitué. Il n'y avait pas un son en nu-
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meralre a la trésorerie. Chaque nuit on im
primait les assignats nécessaires au service du 
lendemain, et ils sortaient tout humides des 
presses de la république. La plus grande incer
titude régnait sur les approvísíonnements, et 
pendant plusieurs jours on n'avait pu distribuer 
que quelques onces de pain OH de riz au peu
pIe. 

La premiere demande fut une demande de 
fonds. D'apres ]a constitution nouvelle, iI fallait 
que toute dépense fUt précédée d'une demande 
de fonds, avec allocation achaque ministere. 
Les deux conseils accordaient la demande, et 
alors la trésorerie, qui avait été rendue in
dépendante du directoire, comptait les fonds 
accordés par le décret des deux conseils. Le 
directoire demanda d'abord trois milliards en 
assignats,qu'on luí accorda, et qu'ilfaUut échan
gel' sur-Ie-champ contre du numérail'e. Était
ce la trésorcrie ou le directoire qui devait faire 
la négociation en lluméraire? c'était la une pre
miere difficulté. La trésorerie, en faisant elle
meme des marchés, sortait de ses attributions 
de simple surveillance. On résolnt cependant 
la difficulté en lui attribuant la négociation du 
papier. Les tr01s milliards pouvaient produire 
HlI plus vingt OlJ vingt-cinq millions écus. A1nsi 
ils pOllvaient sllffire tout au plus aux prcmiers 
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Lesoins courants. Sur-le-champ on se mit a tra
vailler a un plan de finances, et le directoire 
annonc;a aux deux conseils qu'ille lui soumet
trait sons quelques jours. En attendant il fallait 
faire vivre Paris, qui manquait de tout. Il n'y 
avait plus de systeme organisé de réquisitions ; 
le directoire demanda la faculté d'exiger, par 
voie de sommation, dan s les départements voi
sins de celui de la Seine, la quantité de deux 
cent cinquante mille quintanx de blé, a compte 
sur l'impot foncier payable en nature. Le direc
toire songea ensuite a demander une fonJe de 
Iois pour la répression des désordres de tonte 
espece, et particulierement de la désertioIl, 
qui diminuait chaqne jour la force des armées. 
En meme temps il se mit a choisir les individus 
qui devaient composer l'administration. Merlín 
de Douai fut appelé au ministere de la justice; 
on fit venir Aubert - Dubayet de l' armée des 
coles de Cherbourg pour lui donner le porte
feuille de la guerre; Charles Lacroix fut 
placé aux affaires étrangeres; Faypoult aux 
finan ces ; Benezech, administrateur éclairé, a 
l'intérieur. Le directoire s'étudia ensuite a 
trouver, dans la multitud e de sollicitenrs q ui 
l'assíégeaient, les hommes les plus capables de 
remplir les fonetions publiques. Il Il'était pas 
possible que dans eette préeipitation, il ne fit 
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de tres-mauvais choix.11 employa surtont beau
COllp de patriotes, trop signalés pour etre im
partiaux et sages. Le J 3 vendémiaire les avait 
rendus nécessaires, et avait fait oublier la 
crainte qu'ils inspiraient. Le gouvernement en
tier, directeurs, ministres, agents de toute 
espece, fut done formé en haine du r3 ven
démiaire, et du parti qui avait provoqué cette 
journée. Les députés conventionnels eux
memes ne furent pas encore rappelés de leurs 
missions; et pour cela le directoire n'eut qu'a 
ne pas leur notifier son installation; il voulait 
ainsi Ieur donner le temps d'achever leur ou
vrage. Fréron, envoyé dans le Midi pour y 
réprimer les fureurs contre-révolutionnaires, 
put continuer sa tournée dans ces contrées mal
henreuses. Les cinq directeurs travaillaient san s 
relache, et déployaient dans ces premiers mo
ments le meme zele qu'on avait vu déployer 
aux membres du grand comité de satut public, 
dans les jours a jamais mémorables de septem
bre et octobre 1793. 

Malheureusement, les difficultés de cette tache 
étaient aggravées par des défaites. La retraite 
a laqueIle l'armée de Sambre-et-Meuse avait 
été obligée, donnait lieu aux bruits les plus 
alarmallts. Par le plus vicieux de tous les plans, 
et la tra hison de Pichcgru, l'invasioll projetée 
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en Allemagne n'avait pas du tout réussi, comme 
on 1'a vu. On avait voulu passer le Rhin sur 
dellx points, et occllper la rive droite par deux 
armées. Jouroan, parti de Dusseldorf apres 
avoir passé le fleuve avec beaucoup de bon
hellr, s'était trouvé sur la Lahn, s~rré entre 
la ligne prussienne et le Rhin , et manquant 
de tout dans un pays neutre, ou iI ne pouvait 
pas vivre a discrétion. Cependant eette détresse 
n'aurait duré que qnelques jours s'il avait pu 
s'avancer dans le pays ennemi, et se joindre 
a Pichegrll, qui avait trouvé, par I'occnpation 
de Manheim, un moyen si facile et si pen at
tendn de passer le Rhin. Jourdan allrait réparé, 
par cette jOllction, le vice du plan de campa
gne qui lui était imposé; mais Pichegru, qui 
débattait encore les conditions de sa défection 
avec les agents du prince de Condé, n'avait 
jeté au deta du Rhin qu'un corps insuffisant. 
Il s'obstinait a ne pas passer le flellve avec le 
gros de son armée, et laissait Jourdan seul en 
fleche au milieu de l' Allemagne. Cette position 
ne pouvait pas durer. Tous eeux qui avaient 
la moindre notion de la gllerre tremhlaient 
}lour Jourdan. Hoche, quí, tout en comman
dant en Bretagne, jetait un regard d'intéret 
sur les opérations des autres armées, en écri
vait a tout le monde. Jonrdan fut donc oblig(~ 
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de se retirer et de repasser le Rhin; et il agit 
en cela avec une grande sagesse, et mérita 
l'estime par la maniere dont il conduisit sa 
retraitc. 

Les ennemis de la république triomphaient 
de ce mouvement rétrograde, et répandaient 
les bruits les plus alarmants. Leurs malveil
lantes. prédictions se réaliserent au moment 
meme de l'installation du directoire. Le vice 
du plan adopté par le comité de salut publie 
consistait a di viser nos forces, a laisser aillsi a 
l'ennemi, qui occupait Mayence, l'avantagc 
d'une position centrale, et a lui inspirer par la 
l'idée de réunir ses troupes, et d'en porter la 
masse entiere sur l'une ou l'autre de nos deux 
armées. Le général Clerfayt dut a cette situa
tíon une inspiration heureuse, et qui attestait 
plus de génie qu'il n' en avait montré j usqu'ici, 
el qu'il n'en montra aussi dans )'exécution. 
Un corps d'environ trente millc Fran~ais blo
quait Mayence. Maitre de eette place, Clerfayt 
pouvait en déboucher, et accabler ce corps 
de hlocus, avant que Jourdan et Pichegru 
eussent le temps d' accourir. Il saisit, en effet , 
l'instant convenable avec beaucoup d'a.propos. 
A peine Jourdau s'étaÍt-il retiré sur le Bas
Rhiu, par D usseldorf et N eu wied, que Clerfayt, 
laissant no détachement pour l'observer, se 
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rendit a Mayence, et y concentra ses {orces, 
pour déboucher subitement sur le corps de 
blocus. Ce corps, sons les ordres du général 
Schaal • s'étendait en demi - cercle autour de 
Mayence, et formait une ligue de pres de qua
tre lieues. Qlloiqu'on eut mis beaucoup de soin 
a la fortifier, son étendue ne permettait pas de 
la fermer exactement. Clerfayt, qui l'avait bien 
observée, avait découvert plus d'un point faci
lement accessible. L'extrérnité de cette ligne 
demi-circulaire, qui devait s'appuyer sur le 
cours supérieur du Rhin, laissait entre les 
derniers retranchements et le fleuve, ulle vaste 
prairie. C'est sur ce point que Clerfayt résolut 
de porter son principal effort. Le 7 brumaire 
(29 octobre), il déboucha par Mayence avec 
des forces imposantes, mais point assez consi
dérables cependallt pour rendre l'opération 
décisive. Les militaires lui ont reproché, en ef
fet, d'avoir laissé sur la rive droite un corps 
qui, employé a agir sur la rive gauche, aurait 
inévitablernent amené la ruine d'une partie de 
l'armée franc,;aise. Clerfayt dirigea, le long de 
la prairie qui remplissait l'intervalle entre le 
Rhin et la ligne de blocus, une colonne qui 
s'avan<;;a l'arme au bras. En meme temps, une 
ilottille de chaloupes eanonnieres remontait 
le flenve ponr seconder le mOllvement de eeHe 



DIRECTOIRE (1795). 
coJonne. Il fit marcher le reste de son armée 
sur le front des lignes, et ordonlla une attaque 
prompte et vigoureuse. La division fran<,;aise 
placée a l'extrémité du demi-cercle, se voyant 
a la fois attaquée de front, tournée par un 
corps qui filait le long du fleuve, et canon
née par une flottille dont les boulets arrivaient 
sur ses derrieres, prit l'épouvante, et s'ellfuit 
en désordre. La division de Saínt.Cyr, q ui était 
placée immédiatement apres celIe-cÍ, se trouva 
découverte alors, et menacée d'(hrc débordée. 
Heureusemellt l'aplomb et le coup d'ccil de son 
général la tirerent de péril. H fit un change
ment de front en arriere, et exécuta sa retraite 
en bon ordre, en avertissant les autres divi
sions d'en faire autant. Des cet instant, tout le 
demi-cercle fut abandonné ; la division Saínt
Cyr fit son mouvement de retraite sur l'armée 
du Haut-Rhin; les divisions Mengaud et Re
llauo , qui occupaient l'autre partie de la ligne, 
se trollvant séparées, se replierent sur l'armée 
de Sambre-et-Meuse, dont, par bonheur, une 
colonne, commandée par Marceau, s'avan<;ait 
dans le Hunds-Ruck. La retraite de ces deux 
dernieres divisions fut extremement difficile, 
et aurait pu devenir impossible, si Clerfayt, 
comprenaut bien toute l'importance de sa belle 
manccuvre, eut agi avec des masses pllls for-
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tes, et avee une rapidité suffisante. Il pouvait, 
de l'avis des militaires , apres avoir rompu la 
ligne fran~aise, tourner rapidement les divi
sions qui descendaient vel's le Bas-Rhin, les 
envelopper, et les enfermer dans le coude que 
le Rhin forme de Mayence a Bingen. 

La manceuvre de Clerfayt n'en fut pas moins 
tres-belle, et regardée eomme la premiere de 
ce genre exéeutée par les eoalisés. Tandís qn'il 
enlevait ainsi les lignes de Mayence, Wurmser, 
faisant une attaque simultanée sur Pichegru, 
lui avajt enlevé le pont du' N ecker', et l'avait 
ensuite repoussé dans les mur's de Manheim. 
Ainsi, les deux armées franc;aises ramenées an 
deJa du Rhin, conservant a la vérité Manheim, 
Neuwied et Dusseldorf, mais séparées l'une 
de l'autre par Clerfayt, qui avait chassé tont 
ce qui bloquait Mayence, ponvaient comír de 
grands dangers devant un général entrepre
Ilant et audacienx. Le dernier événement les 
avait fort ébraulées; des fuyal'ds avaient eoUI'U 
jusque dans l'intérieur, et un dénument ab
solu ajoutait an déeouragement de la défaite. 
Clerfayt, hellrellsement, se hatait peu d'agir, 
et employait beaucollp plus de temps qu'il 
n'en aurait faIlu pour concentrer toutes ses 
forces. 

Ces tristes nouvel1es, arrivées du 11 an 12 
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brulllaire a París, au moment meme de l'íns
tal/ation dn directoire, contribtH~rent beau
COllp a augmenter les difficllltés de la nOllvelle 
organisation rép"blieaine. D'autres événements 
moins dangerellx en réalité, mais tout aussi 
graves en apparence, se passaient dalls rOllest. 
Un nouveau débarquement d'émigrés, mena
c;ait la république. Apres la fnneste deseen te 
de Quiberon , qui ne fut tentée, comme on 
l'a vu, qu'avec une partie des forces préparées 
par le gOllvernemellt anglais, les débris de 
l'expédition avaient été transportés sur la 
fIoUe allglaise, et déposés ensuite dans la pe
tite He d'Ouat. On avait débarqué la les mal
heureuses familles du Morbihan, qui étaient 
accourues au-devant de l'expédition, et le 
reste des régiments émigrés. Une épidémie et 
d'affreuses discordes régnaient sur ce petit 
écucil. Au bout de quel(lue temps, Pnisaye, 
rappelé par tons les chouans qlli avaient 
rompu la pacjficatioll, et qlli n'attrihuaient 
qu'aux Anglais, et non a lenr aneien chef, le 
malheur de Quiberon, Puisaye était retourné 
en Bretagne, ou iI avait tout préparé poul' un 
redoublemeut d'hostilités. Pendant l'expédi
tion de QuiberoIl, les chefs de la VClldée 
étaient demeurés immobiles, paree que l' expé
dition ne se dirigeait pas chez enx, paree qu'il& 

VIII. J 
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avaient défense des agellts de Paris de secoll
der Puisaye, et enfin paree qu'ils attendaient 
UIl succes avallt d'oser encore se compromet
treo Charette seul était entré en contestation 
avec les alltorités répubJicaines, au sujet de 
clifférents désordres commis dans son arron
dissement, et de quelques préparatifs militai
res qu'on lui reprochait de faire, et il avait 
presque ouvertement rompu. II venait de re
cevoír, par l'intermédiaire de París, de nou
ve1les faveurs de Vérone, et d'obtenir le com" 
mandement en chef des pays eatholiques; ce 
qui était le hut de tous ses vreux. Cette no u
velle dignité, en refroidissant le úle de ses 
rivaux, avait singulierement excité le sien. Il 
espérait une nouvelle expédition dirigée sur 
ses cotes; et le commodore Waren lui ayant 
offert les munitions restant de l'expédition de 
Qllihel'on, il n'avait plus hésité; jI avait fait sur 
le rivage une attaque générale, replié les pos
tes répuhlicaills, et recueilli quelques poudres 
et quelques fusils. Les Anglais débarquerent 
en meme temps sur la cote du Morbihan les 
malheurellses familles qu'ils avaient trainées a 
leur suite, et qui mouraient de faim et de mi
sere dans l'ile d'Ouat. Ainsi, la pacification était 
rompue et la gllerl'e recommencée. 

Depnis long-temps lf>S trois généraux réplI-
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blicains, Aubert-Dubayet, Hoche et Canclaux, 
qui commandaient les trois armées, dites de 
Cherbonrg, de Brest et de l'Onest, regardaient 
la pacification comme rompue, non-seulement 
dan s la Bretagne, mais aussi dans la Basse
Vendée. Ils s'étaient réunis tous trois a Nantes, 
et n'avaient rien su résoudre. lis se mettaient 
néanmoins en mesure d'accourir individuel1e
ment sur le premier point menacé. On parlait 
d'un nouveau débarquement; on disait, ce qui 
était vrai, que la division de Quiheron n'était 
que la premiere, et qu'il en arrivait encore 
une autre. Averti des nouveaux dangers qui 
menac;aient les cOtes, le gouvernement franc;ais 
nomma Hoche au commandement de l'armée 
de l'Ouest. Le vainqueur de Wissembourg et de 
Quiberon était l'homme en effet auquel, dans 
ce danger pressant, était due toute la confiance 
nationa]e. Il se rendit aussitot a Nantes pour 
remplacer CanclatlX. Les trois armées destinées 
a contenir !es provinces insurgées avaient été 
successivemcnt renforcées par quelques déta
chements venus du Nord, et par plusieurs des 
divisions que la paix avec l'Espagne rendait 
disponibles. Hoche se fit autoriser a tirer de 
nouveaux détachements des deux armées de 
Brest et de Cherhonrg, pour en augmenter 
eeHe de la Vendée, qn'il porta ainsi a qua-

7· 
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¡'ante-quatre mili e hommes. Il établit des postes 
fortement retranchés sur la Sevre Nantaise qui 
eoule entre les deux Vendées, et qui sé'parait 
le pays de Stofflet de celui de Charette. Il avait 
pour hut d'isoler ainsi ces deux chefs, et de 
les empecher d'agir de concert. Charette avait 
~ntjerement levé le masque, et proclamé de 
llouveau la guerreo Stofflet, Sapinaud, Sce
peaux, jaloux de voir Charette nommé géné
ralissime, intimidés aussi par les préparatir.., d~ 
Hoche, et incertains de l'arrivée des Anglais , 
ne bougeaient point encore. L'escadre anglaise 
parnt enfin, d'ahord dans la baie de Quiheron. 
et puis dans ceHe de l'I1e-Dieu, en face de la 
Basse-Vendée. Elle pÓl'tait deux mille homme~ 
<1'infanterie :mglaise, cinq cents cavaliers tous 
équipés, des cad res de régiments émigrés, 
grand nombre d'officiers, des armes, des ron
nitions, des vivres, des vetements ponr une 
31'roée considérable, des fonds en especes mé
talliques, et enfin le prince tant attendu. Des 
forces plus considérables devaient sllivre si 
l'expédition avait un cornmencement de succes, 
et si le prince prouvait son désir sincere de se 
mettre a la h~te dn parti royaliste. A peine l'ex
pédition fut signalée sur les cotes 1 que tous le!'; 
chefs royalistes avaient envoyé des émissaires 
a!lpres dn prince, pOllr l'assUl'er de Jeur dé-
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voueruellt, puur réclamer l'holllleUI' de le pus
séder, et COIlCel'ter leurs efforts. Charette, 
maitre du littoral, était le mieux placé pour 
concourir au débarquement, et sa réputation , 
aillsi que le vreu de tOllte l'émigration, atti
raient l'expédilion vers luí. Il envoya aussi des 
agents pour arreter un plan d'opérations. 

Hoche, pendant ce temps, faisait ses pré
paratifs, avec son activitéet sa résolution ac
c()utumées. Il forma le projet de diriger trois 
colonnes, de Challans, Clissoll et Sairtfe-Her
mine, trois points placés a la cirCUllfel'euce 
du pays, et de les porter sur Bellcyjile, <luí 
était le quartier-général de Charette. Ces troi~ 
colonnes, fortes de vingt a villgt-deux lIIíll(' 
hommes, devaient, par lenr masse, impose!' a 
la contrée, ruiner le principal établissemellt 
l.le Charette, et le jeter, par une attaque 
brusque et vigoureuse, dan s un désordre 1(-1 
fJu'il ne put protéger le débarquemcllt du 
prince émigré. Hoche, en effet, fit partir ces 
trois colonnes, et les rénnit a Bellcville salls 
y trouver d'obstacles. Charette, dont iI espé
rait rencontrer et battre le principal rassemble
ment, n'étaitpoint a Belleville; il avait réulli 
neuf a dix mille hommes, et s'était dirigé du 
coté de Lu<,;on ponr porter le théatre de la 
~uel're vers le midi dll pays, et éloigner des 
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cotes l'attention des républicains. Son plan 
était bien con~u, mais il manqua par l'énergie 
qui lui fut opposée. Tandis que Hoche entraít 
a Belleville avec ses trois colonnes , Charette 
était devant le poste de Saint-Cyr , qui couvre 
la route de Lu<}on aux Sables. Il atta qua ce 
poste avec toutes ses forces; deux cents répu
blicains retranchés dan s une église y tirent 
une résistance héroique, et donnerent a la 
division de Lu<}on, qui entendaít la canon
nade, le temps d'accourir a leu!' secours. Cha
rette, pris en flanc, fut entieremcnt battu, el 

obligé de se disperser avec son rassemblement 
pour rentrer dans l'intérieur du Marais. 

Hoche, ne trouvant pas l' ennemi devant luí; 
d découvrant la véritable intention de son 
mouvement, ramena ses colonnes aux points 
d'ou elles étaient parties, et s'occupa d'établil' 
un camp retranché a Soullans, vers la cote, 
pour fondre sur le premier corps qui essaierait 
de débarquer. Dans cet intervalle, le prince 
émigré, entouré d'un nombreux conseil, et 
des envoyés de tous les chefs bretons et ven
déens, continuait de délíbérer sur les plans de 
débarquement, et laissaít a Hoche le temps de 
préparer ses moyens de résistance. Les voiles 
811glaises, demeurant en vue des cotes, ne 
i::es:-;aiellt de provoquer les craintes des ré-
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publicains, et les espérances des J'oyalistes. 
Ainsi, des les premiers jours ue l'illstallatioll 

du directoire, une défaite devant Mayence, el 
un débarquement imminellt dans la Vendée, 
étaient des sujets d'alarme dont les ennemis 
du gouvernement se servaiellt avec une grande 
perfidie, pour rendre son établissement plus 
difficile. Il fit expliquer ou démentir une par
tie des bruits qu'on répandait sur la situation 
des deux frontieres, et donna des éclaircisse
ments sur les événemcnts qui venaient de se 
passer. On ne pouvait guere elissimuIer la dé
faite essuyée elevant les lignes de Mayellcc; 
mais le gOllvernement fit répondre aux dis
cours des aIarmistes que Dusseldorf et Nell

wied 110US restaient encore; que Manheitu 
était toujours en notre pouvoir; que par con
séquent l'armée de Sambre - et - Meuse a vait 
deux tetes de pont , et l'armée du Rhin une, 

. pour déboucher quand iI leur conviendl'ait al! 
deJa du Rhin; que l10tre situatiol1 était done 
la meme que ceHe des Autdchíens, puisque, 
s'iIs étaient maitres par Mayence d'agir sur les 
deux rives , nous l'étions nous aussi par Dus
seldorf, Neuwied et Manheim. Le raisonnc
ment était juste; mais iI s'agissait de savoir si 
les Autl'ichiens, ponrsllivant Jeur SllCCeS, 1H' 

IIOIIS enIevel'aient pas hientot Nellwied el 
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Manheim , et ne s'établiraient pas sur la rive 
g:lllche, entre les Vosges et la Moselle. Qllan t 
a la Vendée, le gouvernement lit part des dis
positions vigoureuses de Roche, qui étaient 
rassurantes pour les esprits de bonne foi, mais 
qui n'empechaient pas les patriotes exaltés de 
concevoir des craintes, et les contre-révolll
tionnaires d'en répandre. 

Au milieu de ces dangers, le directoire rectou
blait d'efforts pour réorganiser le gouverne
ment, l'aorninistration, et surtout les finances. 
Troís milliards d'assigllats lui avaient étéaccor
dés, cornme on a Vtl, et avaient prodllit tout 
au plus viI1gt et quelql1es millions en écus. 
L'emprunt volontaire ouvert a trois pour cent, 
oans les derniers jonrs de la convention, venait 
d'etre suspendu ;car ponr un capital en papier, 
l'état promettait une rente réelle, et faisait un 
marché ruineux. La taxe extraordillaire de 
guerre proposée par la commission des cinq . 
n'avait pas encore été mise a exécution, et ex
citait des plaintes comme un dernier acte révo
lutionnaire de la convention a l'égard des con
trihllables. Tous les services allaient manquer. 
Les particuliers, remboursés d'apres J'échelle 
de proportioll, élevaient des réclamatiOIlS si 
ameres, qll' on avait été obligé de suspendre les 
remboursements. Les maltres de poste, payés. 
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en assignats, annoru;aient qu'ils allaiellt se re
tirer; car les secours insuffisants du gouverne
ment ne couvraient plus leurs pertes. Le service 
des postes allait manquer sous peu, c'est-a-dirc 
que toutes les communications, mcme écrites, 
allaient cesser dans toutes les parties du terri
toire. Le pbn des finances annoncé SOllS quel
ques jours devait done elre rlonné snr-Ie-ehamp. 
C'était la le premier besoin de l'état et le pre
miel' devoir du direetoire. Il fut enfin commu
l1iqué a la commissioH des fil/ances. 

1.a massc des assignats circllJants pouvait etre 
évaluée a enviroll :lO millianls. Meme en Sllp

posant les assignats encore au ecntieme de lem' 
valeur, et non pas all cent clnquantieme, ils 
ne formaient pas une valeur réelle de plus de 
200 milliolls: il est certaín qu'ils ne figuraient 
pas pour davantage dans la cil'culation, et que 
cellX quí les possédaient ne pouvaient les faire 
accepter ponr une valeur supérieure. On aurait 
pu tout-a-collp revenir a la réalitp, ne prendre 
les assignats que pOllr ce qu'ils valaient vérÍ
tablem\'nt, ne les admettre qu'au cours, soit 
dans les transactions entre particuliers, soit 
dans l'acC{lIittement des impots, soit dans le 
paiement des biens natiollaux. Sur-Ie-champ 
aJors,cette grande et effrayante masse de papier, 
eette <leUe énorme aurait dispal'lI. Il restait a, 
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peu pres sept milliards écus de biens nationaux. 
en y comprenant ceux de la Belgique, et les 
forets nationales; on avait donc d'immenses 
ressources pour retirer ces 20 milliards, réduits 
a 200 millions, et pour faire face a de nouvelles 
dépenses. Mais eette grande et hardie détermi
nation étaít difficile a prendre; elle était re
poussée a la foís par les esprits scrupuleux qui 
la considéraient eomme une banqueroute, et 
par les patriotes qui disaient qu'on voulait 
ruiner les assignats. 

Les uns et les autres se montraíent peu éclai
rés. Cette banqueroute, si c'en étaít une, étaít 
inévitable, et s'aecomplit plus tardo Il s'agissait 
seulement d'abréger le mal, e'est-a-dire la eon
fusion, et de rétablir l' ordre dans les valeurs, 
seule justice que doive l'état a tout le monde. 
Sans doute, au premier aspeet, c'était une 
banqueroute que de prendre aujourd'hui pOUI' 
[ frane, un assignat qui, en [790, avait été 
émis ponr 100 franes, et q ni con tenai t alors 
la promesse de ] 00 franes en terreo D'apres ee 
príncipe, il aurait done fallu prendre les 20 

milliards de papier pour 20 milliards éeus, et 
les payer intégralement; mais les bíens natio
naux auraient a peine payé le tiers de eette 
somme. Dans le eas meme oú l'on aurait pu 
payer la somme intégralement, il faut se de" 
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i11ander combien l'état avait re<;u en émettant 
ces 20 milliards? 4 ou 5 milliards peut-etre. 
On ne les avalt pas pris pour davantage en les 
recevant de ses mains, et il avait déja rem
boursé par les ventes une valeur égale en biens 
nationaux. Il y aurait done eu la plus cruelle 
injustice a l'égard de l'état, c'est-a-dire de tous 
les contribuables, a considérer les assignats 
d'apres leur valeur primitive. Il fallait done 
consentir a ne les prendre que pour une va
leur réduite : on avait meme commencé a le 
faire, en adoptant l'échelle de proportion. 

Sans doute, s'il y avait encore des individus 
portant les premiers assignats émis, et les 
ayant gardés sans les échanger une senle fois, 
ceux-Ia étaient exposés a une perte énorme; 
cal' les ayant re<;us presque au pair, ils allaient 
essuyer aujourd'hui toute la réduction. Mais 
c'était la une fiction tout-a-fait fausse. Personne 
n'avait gardé les assignats en dépot, car on ne 
thésaurise pas le papier : tout le monde s'était 
ha té de les transmettre, et chacun avait essuyé 
Une portion de la perte. Tont le monde avait 
souffert déja sa part de cette prétendue ban
queroute, et des 101'5 ce n'en était plus nne. 
La banqueroute d'un état consiste a faire sup
porter a quelques individus, c'est-a-dire aux 
créanciers, la deHe qu'on ne veut pas faire 
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supporter el tous les contribuables; 01', SI lOIl! 
le monde avait du plus au moins souffert Sil 

part de la dépréeiation des assignats, il n'y 
avait ballqueroute pour persoIllle. On pouvait 
enfin donner une raison plus forte que toules 
les autres. L'assignat n'eut-il baissé que dans 
quelques mains, et perdn de son prix que 
pour quelques illdividus, il a"vait passé maill
tenant dans les mains des spéculateurs sur le 
papier, et c'eut été eette classe beaucoup plus 
que eelle des véritables lésés, qui aurait re
cueilli I'avantage eI'une restauratioIl insensée 
de valeur. A ussi Calolllle a vait-il éerit a Landre,.; 
une brochure, ou iI disait avec beaucoup de 
sens, qll'on se trompait en croyant la France 
aecablée par le fardeau des assignats, que ce 
papier-monnaie était un moyen de faire la ban
queroute sans la déclarer. II aurait dil dire, 
pour s'exprimer avec plus de justice, qu'clle 
était un moyen de la faire porter sur ton t le 
monde, c'est-a-dire de la remIre nlllle. 

n était donc raisonnable et juste de revenir 
a la réalité, et de ne prendre l'assignat que 
pour ce qu'il valait_ Les patriotes disaient que 
c' était ruiner l'assignat, qui avait salivé la ró
volution, et regardaient cette idée comme une 
conception sortie du cerveau des royalistes. 
Ceux qui prétendaient raisonner avec plus de 
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lumieres et de connaissance de la questioll, 
soutenaient qu'on allait faire tombel' tout-a
conp le papier, et que la circulation ne pour
rait plus se faire, faute du papier qui aurait 
péri, et faute des métaux qui étaient enfouis, 
ou qui avaient passé a l'étranger. L'avenir dé
mentit ccux qui faisaient ce raisonnement; 
mais un simple caleul aurait dli tout de suite 
les mettre sur la voie d'nne opinion plus juste. 
En réalité, les 20 milliards d'assignats repré
sent.aient moÍns de 200 millions; or, d'apres 
tOU5 les calculs, la circulation ne pouvait pas 
1'e faire autrefois sans moins de 2 rnilliards, 01' 
ou argento Si donc aujonrd'hui, les assignats 
n'entraient que pour 200 millions dans la cir
culatión, avec quoi se faisait lereste des trans
actions? Il est bien évident que les métaux 
devaient circuler en tres-grande quantité, el 
ils circulaient en effet, mais dans les provinces 
et les campagnes, 10in des yeux du gouverne
mento D'ailleurs les métaux, comme toutes les 
marchamIíses, viennent toujours la ou le be
soin les appelle, et, en chassant le papier, ils 
seraient revenus, comme ils revinrent en effet 
quancl le papier périt de 11Ii-nH~me. 

C'était donc une double el'reur, et tres-enra
cinée dans les esprits, que de reganler la ré
duction de J'assignat a sa valeur réelle , comme 
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\lIle banqueroute et cornme une destruction 
suhite des rnoyens de circulation. Elle n'avaít 
qu'un inconvénient, mais ce n'était .pas celui 
qu'on lui reprochait, cornme on va le vOlr 
bientót. La commission des finances, genée 
par les idées qui régnaient, ne put adopter 
qu'en paÍtie les vrais príncipes de la matiere. 
Apres s'etre concertée avec le directoire, elle 
arreta le projet suivant. 

En attendant que, par le nouveau plan, la 
vente des biens et la perception des impóts 
fissentrentrercles valeursnon pas fictives, mais 
réelles, il fallait se servir encore des assignats. 
On proposa de porter l'émission a 30 milliards, 
mais en s'obligeant a ne pas la porter au dela. 
Au 30 nivose, la planche devait etre solennel
lement brisée. Ainsi on rassurait le public sur 
la quantité des nouvelles émissions. On con
sacrait aux 30 milIiards émis un milliard écus 
de biens nationaux. Par conséquent, l'assignat 
qui, clans la eireulation, ne valait réellement 
que le cent einquantieme et beaucoup moins, 
était liquidé au trentieme; ce qui était un assez 
grand avantage fait aux porteurs du papier. 
On consacrait eneore un milliard écus de terres 
a récompenser les soldats de la république, 
milliard qui leur était promis clepuis long
temps. Il en restait done einq, sur les sept dont 
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on potlvait disposer. Dans ces cinq se trou
vaient les forets nationales, le mobiJier des 
émigrés et de la conronne, les maisons royales, 
les biens du clergé beIge. On avait donc encore 
cinq milliards écns disponibles. Mais la diffi
eulté eonsistait a disposer de eette valenr. 1,'as
signat; en effet, avait été le moyen de la mettre 
en eireulation d'avanee, avallt que les biens 
fussent vendus. Mais l'assignat étant snpprimé, 
puisqll'on ne pouvait ajouter que] o milliards 
aux 20 existants, somme qui, tont an plus, 
représentait 100 milliolls écus, comment réa
Jisc¡' d'avance )a valenr des biens, et s'en ser
vÍr ponr les dépenses de la guene? C'était la 
)a seule objection a faire a la liqllidation d" 
papier et a sa suppression. On imagina les cé
dnles hypothéeaires, dont il avait été parlé 
l'année précédente. D'apres cet aneien plan, 
on devait emprunter, et donner aux preteurs 
des cédllles portant hypotheque spéciale sur 
les biens désignés. Afin de trouver a emprnn
ter, on devait recourir a des compagnies de 
finan ces qui se ehargeraient de ces eédnles. En 
un mot, an lieu d'un papier dont la eirclllation 
était foreée, qui n' avait qu'llne hypotheque 
générale sur la masse des biens nationaux, et 
quichangeait tous les jours de vaJeur, OH créait 
par les eédules un papier voJontaire, qui était 
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hypothéqué llommémellt sur une tene Ol! sU! 
une maison, et qui ne pouvait subir d'autre 
changement de valeur que cellli de l'objet meme 
qu'il représentait. Ce n'était pas proprement 
un papier - mOllnaie. Il n'était pas ex posé a 
tomber, paree qu'il n'était pas forcément intro
dllit clans la circulatian; mais on pouvait allssi 
ne pas trouver a le placer. En un mot, la dif
nClllté consistant toujollrs, aujourd'hui com me 
'au début de la révolution, a mettre en cil'cu
lation la valeul' des biens, la question était de 
savoir 5'il valait mieux forcer la circulation de 
eette valem', ou la laisser valan taire. I"e pl'e
mier moyen étant tout-a-fait épuisé, iI était 

t 1 , • , l' na ure qu 011 songeat a essayer autre. 
On eonvint done qu'apl'cs avoir porté le pa

piel' a 30 milliards, qll'apres avoir désigné un 
milliard éeus de biens pOllr l'absorber, et ré
servé un milliard écus de biens aux soldats de 
la patrie, 011 ferait des cédllles poul' une somme 
proportionnée allX besoins publ ies, et qu' on 
traiterait de ces cédules a vec des compagnies de 
nnances. Les forets nationales ne devaient pas 
etre cédulées; on vOlllait les conserver a l'état. 
Elles formaient a peu pres 2 mílliards, sur les 5 
milliards restant disponibles. On devait traiter 
avec des compagnies pour aliéner seulement 
leur produit pendant un certain nombre d'an
nées. 
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La conséquence ele ce projet, fondé sur la 
rédlIction des assigl1ats a leur vaJeur réelJe, était 
de ne plus les admettre qu'au cours elans toutes 
les transactions. En attendant que par la vente 
e1u milliard qui leur était affecté, ils pusseot 
ctre retirés, ils oe devaient plus etre re(,;us par 
les particuliers et par l'état qll'it leur valeur du 
jour. Ainsi, le désordre des transactions allait 
cesser, et tout paiement frauduleux devenait 
impossible. L'état a1lait recevoir par l'impot eles 
valeurs réelles, qui cOllvriraient au moins les 
dépenses ordinaires, et iI u'aurait plus a payer 
avec les biens que les frais extraonlinaires de 
la guerreo L'assigoat ne devait etre rec;u au pair 
que daos le paiement de l'arriéré des imposi
tioos, arriéré qui était considérable, et s 'éle
vait a 13 milliards. On fOllrnissait ainsi ~ux 
contribuables en retard un moyen aisé de se 
libérer, a conrlition qu'ils le feraient tout de 
suite; et la somme de 30 milliards, rembour
sable en biens natioTlaux au tren ti eme , était 
diminuée d'autant. 

Ce plan, adopté par les cinq - cents, apres 
une longue discussion en comité secret, fut 
aussitot porté anx anciens. Pendant que les 
anciens allaient le discuter, de nouvelles ql1es
tions étaient soumises anx cinq-cents, sur la 
maniere de rappeler son s les drapeaux les sol-

VIII. 8 
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dats qui avaient déserté a l'intérieur; sur le 
mode de nomination des juges, officiers muni
cipaux, et fOllctionnaires de toute espece, que 
les assemblées électorales, agitées par les pas
sions de vendémiaire, n'avaient pas eu le temps 
ou la volonté de nornmer. Le directoire travail;.. 
lait ainsi sans relache, et fournissait de nou
veaux sujets de travail aux deux eonseils. 

Le plan de fiuanees déféré aux aneiens l'e
posait sur de bons principes; il présentait des 
l'essourees, ear la France en avait encore d'im.; 
menses; malheul'eusemetlt j] he surmontaít pas 
la véritable diffieulté, cal' iI ne rendait pas ceS 
ressources assez aetuelles. Il est bien évident 
que la Franee, ave e des impots qui pouvaient 
5uffire a 5a dépense annuelle des que le papier 
ne rendrait plus la recette illusoire, avec 7 mil..; 
lia;ds écus de bíens nationallx pour rembour
.ser les assignats et pourvoir aux dépenses ex
traordinaires de la guerre, il est bien évident 
que la France avait des ressources. La diffi
culté consistait, en fondant un plan sur de bons 
príncipes, et en l'adaptant a l'avenir, de pour
voir surtout au présent. 

Or, les aneiens ne erurent pas qu'íl faUut si
tot renoncer aux assignats. La faculté d' en eréel' 
encore 10 milliards présentait tout au plus une 
ressource de 100 millions écus, et c'était peu 
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ponr attenclre les recette5 que devait procurer 
le nouveau plan. D'ailleurs trouverait-on des 
compagnies pour traiter de l'exploitation des 
forets pendant vingt ou trente ans? En trouve
raít-on pour accepter des cédules, c'est-a-dire 
des assignats libres? Dans l'incertitude ou I'on 
était de pouvoir se servir des bíens llationaux 
par les nouveaux moyens, fallait-il renoncer a 
l'ancienne maniere de les dépenser, c'est-a
<lire aux a~ignats forcés? Le conseil des an
ciens, qui apportait une granne sévél'ité dans 
l'examen des résolutions des cinq-cents, et qui 
en avait déja rejeté plus d\me, apposa son 
veto sur le projet financier, et re fusa de l'ad
mettre. 

Ce rejet laissa les esprits dans une grande 
anx.iété, et on retomba dans les plus grandes in
certitudes. Les contre-révolutionnaires,joyenx 
de ce conflit d'idées, prétendaient que les dif
ficultés de la situation étaient insolubles, et que 
la républiquc alIait périr par les finances. Les 
hommes les plus éc1airés, qui ne sont pas ton
jours les plus résolus, le craignaient_ Les pa
trio tes , arrivés au plus hant <legré d'irritation, 
en voyant qu'on avait en l'idée d'abolir les as
signats, criaient qu' on voulait détruire cette der; 
niere création révolutionnaire qui avaít sauvé 
la France; ils demandaient que, sans tatonner 

80 
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:o;i long-temps, on rétablit le crédit des assi
gnats par les moyens de 93, le maximum, les 
réquisitions et la mort. C'était une violen ce et 
un emportement qui rappelaient les années les 
plus agitées. Pour comble de malheur, les évé
nements sur le Rhin s'étaient aggravés: Cler
fayt, sans profiter en gt'anrl capítaine de la 
vietoire, en avait cependant retiré de nouveaux 
avantages. Ayant appelé a lui le corps de La 
Tour, il avait marché sur Pichegrll, l'avait at
taqué sur la Pfrim et sur le canal de Franken
dal, et l'avait sllccessivement repoussé jusque 
sons Landau. Jourdan s'était avancé sur la N ahe 
a travers un pays difficile, et mettait le plus 
noble dévonement a f~üre la guerre dans des 
montagnes épouvantables, pour dégager l'ar
mée du Rhin; mais ses efforts ne pouvaient 
que diminuer l'ardenr de l'ennemi, sans répa
rer noS pertes. 

Si done la ligne du Rhin nous restait dans 
les Pays-Bas, elle était perdue a la hautenr des 
Vosges, et l'ennemi nous avait enlevé autour 
de Mayence un vaste Jemi-eercle. 

Dans cet état de détresse, le directoire en
voya une dépeche des plus pressantes au con
seil des cinq-cents, et proposa une de ces ré
solutions extraordinaires qui avaient été prises 
dans les occasions décisives de la révolution. 
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C'était un emprunt forcé de six cents mi1lions 
en valeur réelle, soit numéraire, soit assignats 
au conrs, réparti sur les classes les plus riches. 
C'était donner ouverture a une nouvelle suite 
d'actes arbitraires, comme l'emprunt forcé de 
Cambon sur les riches; mais, comme ce nouvel 
emprunt était exigible sur-Ie-champ, qu'il pou
vait faire rentrer tous les assignats circulants, 
et fournir encore un surplus de trois on quatre 
cents millions en numéraire, et qu'iI fallait enfin 
trouver des ressources promptes et énergiques, 
011 l'adopta. 

Il fut décidé que les assignats seraient re<,;us 
a cent capitaux pour un : 200 millions de l'em
prunt suffisaient done pour absorber 20 mil
liards de papier. Tout ee qui rentrerait uevait 
etre brulé. On espérait ainsi que le papier retiré 
presque entierement, se releverait, et qu'il la 
rigueur on pourrait en émettre encore et se 
servir de ceHe ressouree. Il devait rester a per- ' 
eevoir, sur les 600 millions, 400 millions en llU- ' 

méraire, qní snffiraient aux besoins des deux 
premiers mois, car on évaluait a 1500 millions 
les dépenses de eette année ( an IV - 1795, 
1796 ). 

Certains adversaires du directoire, qui, sans 
s'inquiéter beaucoup de l'état du pays, vou
laient seulement contrarier le nouveau gouver-
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nement a tout prix, firentles objections les pJu~ 
effrayantes. Cet emprunt, disaient-ils, aUait en
lever tont le numéraire de la France; elle n'en 
aurait pas meme assez pour le payer! comme si 
l'état, en prenant 400 millions en métal, n'al
lait pas les reverser dans la circulation en ache
tant des blés, des draps, descuir~, des fers, etc. 
L'état 11'allait bruler que le papier.Laquestion 
était de savoir si la France pouvait donner sur
le-champ 400 millions en denrées et marchan
dises, et bruler ~oo millions en papier, qu'on 
appelaitfastueusement 20 milliards.Elle lepou
vait certainemcot. Le seul inconvénient était 
dans le mode de perception qui serait vexa
toire, et qui par la deviendrait moios produetif; 
mais on ne savait eomment faire. Arreter les 
assignats a 30milJiards, c'est-a-dire ne se donner 
que 100 millions réels devant BOÍ, détruire en
suite la planche, et s'en fier du sort de l'état a 
l'aliénation du revenu des forets et au place
lJlent des cédl1les, c'est-a-dire a l'émÍssion d'l1O 
papier volontaire, a\'ait parll trop bardi. Dans~ 
l'incertitude de ce que fcraient les volontés 
l.ibres, les conseils aimerent mieux forcer les 
Franc;ais a contribuer extraordinairement. 

Par l'emprunt forcé, se disait-on, une partie 
au moios du papicr rcntrera; il rentrera avec 
un.e certaioe quantité de ollméraire; pllis enfin 
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on aura toujours la planche, qui aura acquis 
plus de valeur par l'absorption de la plus grande 
partie des assignats. On He renon~a pas pour 
"el a aux autres ressourees; on décida qu'une 
partie des hiens serait eédulée, opération lon
gue, car il fallait melltionner le détail de chaque 
bien dans les eédules, et que ron ferait en
s.llite marché avec des compagnies de finances. 
On déc;:réta la mise en vente des maisons sises 
dans les "illes, eelle des terres au-dessous de 
trois cents arpents, et enfin ceHe des biens 
di! clergé beige. On résolllt aussi l'aliénation 
de tOllte~ les maisons ci-devant royales, ex
cepté Fontainebleau, Versailles et Compiegne. 
Le mobilier des émigrés dut etre aussi vendu 
sur-le-champ. Toutes ces ventes devaient se 
faire aux encheres. 

On u' osa pas décréter eucore la réductiou 
des assignats au eours, ce qui aurait fait cesser 
le plus grand mal, celui de ruiner tous eeux 
qui les reeevaient, les particuliers eomme 
l'état. 011 craignait de les détruire tout-a
eoup par eette mesure si simple. On décida 
que, dans l'emprunt forcé, ils seraient rel,ius 
a cent capitaux pour un; que dan s l'arriéré 
des contributions ¡Is seraient re¡,;us pour toute 
lellr valeur, afin d'encourager l'acquittement 
de cet arriéré, qui devait faire rentrer 13 mil-
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liards; que les remboursements des capitaux 
seraient toujours suspendus; mais que les ren
tes el les intérels de toute espece seraient payés 
a dix capitaux pour un, ee qui était encore 
fort onéreux pour ceux qui recevaient leur 
revenu a ce prix. Le paiemellt de I'¡mpot fon
cier et des fermages fut maintenu sur le meme 
pied, c'est-a-dire moitié en nature, moitié en 
assignats. l .. es douanes durent etre payées 
moitié en assignats, moitié en numéraire. On 
fit cette exception pour les douanes, paree 
qu'il y avait déja beaucoup de Iluméraire aux 
frontieres. Il y eut aussi une exception a l'é
gard de la Belgiqlle. Les assigflats n'y avaieol 
pas péoétré; 00 décida que l'emprnnt forcé, 
el les impots, y seraient per<;us en numéraire. 

On revenait done timidement au numéraire, 
et on n?osait pas trancher hardiment la difft
elllté, eomme il arrive toujours dans ces cas
la. Ainsi, l'emprunt forcé, les biens mis en 
vente, l'arriéré, en amenallt de considérables 
rentrées de papier, permettaient d'en émetlre 
encore. On pouvait eompter en outre sur 
quelques recettes en numéraire. 

Les deux déterminations les plus impor
tantes a prelldre apres les loís de finanees, 
étaient relatives a la désertion. et au mode de 
nomination des fonctiol1naíres non élus. L'une' 
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devait servir a recomposer les armées, l'autre 
a achever l'organisatioll des communes et des 
tribunallx. 

La désertion a l'extérieur, crime fort rare, 
fut punie de mort. 00 discuta vivement sur la 
peine a infliger a l'embauchage. 11 fut, malgré 
I'opposition, puní comme la désertion a l'exté
rieur. Tout cOlIgé donné aux jeunes gens ele la 
réquisitioll dut expirer dans dix jours. La potir
suite des jeunes gens qlli avaient abandonné 
les drapeallx, conflée aux municipalités, était 
molle et sallS effet; elle fut donnée a la gen
darmerie. La désertioIl a l'illtérieur était Plloie 
de déteotion pour la premiere foís, et des fers 
pour la seconde. La grande réquisition d'aout. 
1793, qui était la seule mesure de recrute
ment qu'on eut adoptée, atteignait assez 
d'hommes pour remplir les armées; elle avait 
suffi, depuis trois ans, pour les maintenir sur 
un pied respectable, et elle pouvait suffire 
encore, au moyen d'une loi· I10uvelle qui en 
assurat l'exécution. Les nouvelles dispositions 
furent combattlles par l'opposition, qui tendaít 
llaturellement a diminuer l'action du gouver
nement; mais elles furent adoptées par la ma
jorité des deux conseils. 

Beaucoup d'assemblées électorales, agitées 
par lt>s décrets des 5 et J 3 fructidor, avaient 
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perdu ]eur lemps, et ll'avaient point achevé ]a 
nomination des individus qui devaient compo
ser les administrations locales et les tribunaux. 
CeHes qui étaient situées dans les provinces de 
rOuest, ne l'avaient pas pu a cause de la guerre 
civile. D'aulres y avaient mis de la négligence. 
La majorité conventionnelle, pour assurer 
l'homogénéité du gouvernement, et une ho
mogénéité toute révolutionnaire, voulait que. 
le directoire eut les nominations. Il est naturel 
que le gouvernement hérite de tous les droits 
auxquels les citoyens renoncent, e'est-a-dire 
que l'action du gouvernement supplée a eeHe 
des individus. AiJlsi, la ou les assemblées 
avaient outre-passé les délais constitutionnels, 
la. ou elles n'avaient pas voulu user de leurs. 
droits, il était naturel que le directoire fUt 
appelé a nommeF. Convoquer de nouvelles 
assemblées, c'éta,it manquer a la constitution, 
qui le défendait, c;:'était récompenser la révolte 
contre les 10is, c'était enfin donner ouver
ture a de nouveallX trouhles. Il y avait d'ail
leurs des analogies dans la constitution qui 
devaient conduire a résoudre la question en 
faveur du directoire. Ainsi, il était chargé de 
{aire les nominations dans les colonies, et de 
remplacer les fonctionnaires morls OH démis
sionnaires dans l'intervalle d'une élection a 
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rautre. L'opposition ne manqua pas de s'élever 
contre cet avis. Dumolard, dans le conseil des 
cillq-cents, Porta lis , Dupont de Nemollrs, 
TrOIH,iOn-Ducolldray, dans le conseil des an
ciens, sOlltinl'ent que c'était donner une préro
gative royale au directoire. Cette minorité, 
qui secretement penchait plutót pOlIr la tno
narchie que pour la républiqlle, changea ici 
de role avec la majorité répl1blicaine, et soutint 
avec la derniere exagération les idées démo
cratiques. Du reste, la discussion vive el sol en
nelle ne fut troublée par aucun emportement. 
Le directoire eut les llomillatiolls, a la sen le 
conclítion de faíre ses choix parmi les hommes 
qui avaient déja été honorés des suffrages du 
peuple. Les principes conduisaient a cette 
solution ~ mais la politiqlle devait la conseiller 
encore davantage. Gn évitait pour le moment 
de nouvelles élections, et on donnait a l'ad
ministratíon tout entiere, aux tribunaux et 
au gouvernement, une plus grande homo
généité. 

Le directoire avait donc les moyens de se - ' 

procurer des fonds, de recrnter l'armée , d'a
chever l'organisation de l'administratíou et de 
la justice. 11 avait la majorité dans les deux 
conseils. Une opposition mesurée s'élevait, ii 
est vl'ai, dans les cinq-cents et aux an~ieus; 
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quelques voix du nouveau tiers lui disputaieut 
ses attributions, mais cette opposition était dé
l'ente et calme. Il semblait qu'elle respectat sa 
situation extraordinaire , et ses travaux coura
geux. Sans doute elle respectai t aussi, dans ce 
gouvernement élu par les convcntionllels et 
appllyé par eux, la révolution toute puissante 
encore, et profondément courroucée. Les cinq 
(Jirecteurs s'étaient partagé la tache générale. 
Barras avait le personllel, et Caruot le mouve
ment des armé es ; Rewbell, les relations étran
geres; Lelourneur et Larévelliere - Lépallx , 
l'administrationiutériellre. lis n'en délibéraient 
pas moins en commun sur toutes les mesures 
importantes. IIs avaient eu long-temps le mo
bilier le plus misérable; mais ellfin ils avaient 
tiré du Garde-Meuble les objets nécessaires a 
l'oruement du Luxembourg, et ils commen
~aient a représenter dignement la république 
fran~aise. Leurs antichambres étaient remplies 
de solliciteurs, entre lesqllels il n'étaitpas tou
jours aisé de choisir. Le directoire, fidele a son 
origine et asa natllre, choisissait toujollrs les 
hommes les plus prononcés. Éclairé par la ré
volte du 13 venuémiaire, il s'était pourvu 
d'une force cOllsidérable et imposanle pour 
garantir Paris et le siége du gouvernement d'uu 
nouveau coup de main. Le jeune Bonaparte~ 
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qui avaLt figuré au 13 vendémiaire, fut ehargé 
du eommandement de eette armée, dite ar
mée de l'intérieur. Il l'avait réorganisée en 
entier, et placée au eamp de GreneHe. Il avait 
réuni en un seul eorps, sons le 110m de légion 
de poliee, une partie des patrio tes qni avaient 
offert leurs serviees au 13 vendémiaire. Ces 
patriotes appartenaient pour la plupart a I'an
cienne geudarmerie dissoute apres le 9 ther
midor, laquelle n'était remplie elle-mcme que 
des anciens soldats aux gardes-franc,;aises. Bo
naparte organisa ensuíte la garcte COIlstitution
nelle du dil'ectoire et ceHe des c0w,eils. Cette 
force imposante et bien dirigée était capable 
de tenir tout le monde en respect, et de main
tenir les partís dans I'ordre. 

Ferme dans sa ligne, le direetoire se pro
nonc;a eneore davantage par .une fonle de me
sures de détail. Il persista a ne point notifier 
son instaIJation aux députés eonventionnels qui 
étaient en mission dans les départements. Il 
enjoignit a tous les direeteurs de spectacle de 
ne plus laisser chanter qu'un seul air, celui de 
la Mal'seillaise. Le Ré"eil da peaple fut pros
crit. 00 trol1va eette mesure puérile; iI est 
certain qu'il y aurait en plus de dignité a in
terdire toute espeee de ehants; mais on vou
lalt réveilIer l'enthousiasme républicain, mal-
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heureusement un.pell attiédi. Le directoire fit 
poursllivre quelques jOllrnallx royalistes qui 
aváiént continué a écrire avec la meme vÍolence 
qu'en vendémiaire. Quoique la liberté de la 
presse fUt iIlimitée, la loi de la conventioll 
contre les écrivains qui provoquaient au retour 
de la royauté, fournissait un moyen de répres· 
sion d;ms les cas extremes. Richer-Serizy fut 
poursui vi; le proces fu t fait a l"emaitre et a 
Brottier, dont les correspondanccs avcc Vé
rone, Londres et la Vcndée, prouvaient Icur 
qualité d'agents royalistes, et Ieur influence 
dans les troubles de vendémÍaire. Lernaitre 
fut condamné a mort cornme agent principal; 
Brottier fut acquitté. n fut constaté que deux 
secrétaires du comité de salut public leur 
avaient livré des papiers importants. Les trois 
députés, Saladin, Lhomond et Rovere, mis en 
arrestation a cause du 13 vendémiaire, mais 
apres que leur réélection avait été prononcée 
par l'assemblée électorale de París, ftIrent J'éin
tégl'és par les deux conseils , Sur le motif qu'ils 
étaient déji:t députés quand on avait procédé 
contre eux, et que les formes prescrites par 
la constitution a l'égard des députés, n'avaient 
pas été observées. Cormatin et les chouans 
saisis avec lui comme infracteul's de la pacifi
tation. furent aussi mis en jugement. Cor-
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Inatin fut déporté eomme ayant continué se
cretcment de travailler a la guerre civile; les 
autres furent acquittés, au grand déplaisir des 
patriotes qui se plaignirent amerement de l'in
duIgence des tribunaux. 

La conduite du (Íirectoire a l'égard du mi
nistre de la cour de Florenee, prouva plus 
fortement encore la rigueur républicaine de 
ses sentiments. On était en fin convenu avec 
l' Autriche de lui rendre la filie de Louis XVI, 
seul reste de la famil1e qui avait été enfermée 
au Temple, a condition que les députés livrés 
par Dumouriez seraient remis aux avant-postes 
fralll;ais. La princesse partit du Temple le 28 
frimaire ('9 décembre). Le ministre de l'inté
rieur alla la ehercher lui-meme, et la conduisit 
avee les plus grands égards a son hotel, d'ou 
elle partit, accompagnée des personnes dont 
elle avait fait choix. On pourvut largement a 
son voyage, et elle fut ainsi acheminée vers 
la frontiere. Les royalistes ne rnanquerent pas 
de faire des vers et des allusions sur I'infor
tunée prisonniere, rendue enfin a la liberté. 
Le eomte Carletti, ce ministre dé Florence 
qui avait été envoyé a Paris, a cause de son 
attaehement connu pour la Franee et la révo
Iution, demanda au directoire l'autorisation de 
voir la princesse, en sa qualité de ministr~ 
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el'une COlll' alliée. Ce ministre était devenu 
suspect, sans doute a tort , a canse de l'exa
gération meme de son républicanisme. On ne 
concevait pas que le ministre d'un prince ab
solu, et surtout d'nn prince autrichien, put 
etre allssi exagéré. Le directoire, pour toute 
réponse, luí signi6a sur-le-champ l'ordre de 
quitter París; mais déclara en meme temps que 
eette mesure étaít toute personnelle a l'en
voyé, et non a ]a cour de Flo1'ence, avec la
quelle la répubIique fran<,;aise demeurait en 
relation d'amitié. 

II y avait un mois et demi tont an plus que 
le directoire était institué, et déja il commeo
c;ait a s'asseoir; les partís s'habituaient a l'idée 
d'Ull gouvernement établi, et. songeant moios 
a le renverser, s'arrangeaient pOUI' le com
baure dan s les limítes tracées par la constitu
tion. Les patriotes, ne renonc;ant pas a leur 
idée favorite de club, s'étaient réunis au Pan
théon; ils siégeaient déja au nombre de plus 
dequatre mille, et formaient une assemblée 
qui ressemblait fort a celle des anciens jaco
bins. Fideles cependant a la leUre de la con s
titution, ils avaient évité ce qu' elle défendait 
clans les réuuions de citoyens, c'est-a-dire 1'01'
ganisation en assemblée politiqueo Aínsi, ils 
n'avaient pas un bureau; ils ne s'étaient pas 
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donné des hrevets; les assistants n'étaiellt pas 
distillgués en speetateurs et soeiétaires; il n' exis
tait ni eorrespondance ni affiliation avec 
d'antres sociétés du meme genre. A part cela, 
le club avait tOI1S les caracteres de l'ancienne 
société-mere, et ses passions, plus vieilles, n'en 
étaient que plus opiniatr·es. 

Les sectionnaires s'étaient composé des 50-

eiétés plus analogues a leurs gouts et a leurs 
mreurs. Aujourd'bui, eomme sous la con ven
tion, ils eomptaient quelques royalistes secrets 
dans leurs rallgs, mais en petit nombre; la 
plupal't d'entre cux, par crainte ou par bon ton, 
étaient ellnemis des terroristes et des eonven
tionnels,qu'ils affectaient de confondre, el qu'ils 
.étaicot fachés de retrouver presqlle tous dans 
le notlveau gouveruement. Il s'était. formé des 
sociétés ou on lisait les journaux, ou on s'en
tretenait de sujets politiql1es avec la politesse 
et le ton des salons, et ou la danse et la mu
sique succédaient a la lecture et aux conver
satioos. L'hive,' commen¡;ait, et ces messieurs 
se livraient au plaisir, eomme a un aete d'op
position eODtre le systeme révolutionnaire, 
systeme que personne ne voulait renouveler, 
car les Saiot-J lISt, les Robespierre, les Couthon 
n'étaient plus la ponr nous ramener par la ter
reur a des mreul'S impossibles. 

VIII. 9 
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Les deux partís avaient ]eurs journaux. Les 
patriotes avaient le l'ribun du Peuple, {'Ami 
du Peuple, l'Éclaireur di/. Peuple, l'Orateur 
plébéien. le Joumal des Hommés libres; ces 
journaux étaient tout-a-fait jacobins. La Quo
tidienne, I'Éclair, le P éridique, le Postillon, le 
Messager, la Feuille du lour, passaient pour 
des journaux royalistes. Les patriotes, dans ]eur 
club et ]eurs journaux, quoique le gouverne
meot fUt certes bien attaché a ]a révolution, 
se montraient fort ¡rrités. C'était, ii est vrai, 
moins contre lui que contre les événements, 
qu'ils étaient en courroux. Les revers sur le 
Rhin, les nouveaux mouvements de la Vendée, 
l'affreuse crise fioaneiere, étaieot pour eux un 
motif de revenir a leurs idées favorites. Si on 
était battu, si les assignats perdaient, c'est 
qu'on était indulgent, e'est qu'oo ne savait pas 
recourir aux grands moyeos révolutionnaires. 
Le nouvean systeme financier surtont, qui dé
ceIait le désir d'abolir les assigllats, et qui 
Iaissait entrevoir leur. proehaine suppression, 
les avait beaucoup indisposés. 

Il ne fallait pas a leurs adversaires d'autre 
sujet de plaintes que eette ¡rritatíon meme. La 
terreur, suivant ceux-ci, était prete a renaitre. 
Ses partisans étaient incorrigibIes; le directoire 
avait beall faiJ'e tOl1t ce qu'ils désiraient, iIs 
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n'étaient pas contents, ils s'agitaiellt de nou
veau, ils avaient rouvert l'ancienne caverne des 
jacobins, et ils y préparaient encore tous les 
crimes. 

TeIs étaient les travaux dn gouvernement, 
la marche des esprits, et la situation des partis 
en frimaire an IV (novembre et décembre 1795). 

Les opérations militaires, continuées malgré 
la sáison, commen¡;aient a "promettre de meil
leurs résnltats, et a procnrer a la nouvelle ad
ministration quelques dédommagements pour 
ses pénibles efforts. Le zeIe avec lequel Jour
dan s'était porté dans le Hunds-Ruck a travers 
un pays épouvantable, et sans aucune des res
sources matérielles qui auraient pu adoucir les 
soufIrances de son armée, avait rétabli uu peu 
nos affaires sur le Rhin. Les généraux autri
chiens, dont les troupes étaient aussi fatiguées 
que les notres, se voyant exposés a une suite 
de combats opiniatres, au milieu de I'hiver, 
proposaient un armistice, pendant Jequel les 
arrnées impériale et franc,;aise conserveraient 
leurs positioIlS actuelles. L'arrnistice fut ac
cepté, a la condition de le dénoncer dix jours 
avant la reprise des hostilités. La ligne qui sé
parait les deux armées, suivant le Rhin, depuis 
Dusseldorf jusqu'au-dessus du Neuwied, aban
donnait le t1euve a ceHe bauteur. formait un 

q. 
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uemi-cerclé de Bingen a Manheim, en passant 
par le pied des Vosges, rejoigoait le Rhin au
dessus de Manheim, et oe le quittait plus jus
qu'a Bale. Ainsi nous avions perdn tout ce 
demi-cercle sur la rive gauche. C'était du reste 
une perte qu'une simple manceuvre bien con
<;ue pouvait réparer. Le plus g,'and mal était 
d'avoir perdll pour le moment l'ascendant de 
la victoire. Les armées, accablées de fatigues, 
entrerent en cantonnements, et Oll se mit a 
faire lous les préparatifs nécessaires pour les 
mettre, an printemps prochain, en état d'ou
vrir une campagne décisive. 

Sur la frolltiere d'Italie, la saison n'jllterdi
sait pas encore tout-a-fait les opérations de la 
guerreo L'armée des Pyrénées orientales avait 
été transportée sur les Alpes. Il avait fallu beau
coup de temps pour faire le trajet de Perpi
gnan a Nice, et le défaut de vivres et de sou
!iers avait rendll la marche encore plus lente. 
Enfin, vers le mois de novembre, Augereau 
vint avec une superbe division, qui s'é'tait il
lustrée déja. dans les plailles de la Catalogne. 
Kellermann, comme OIl l'a vu, avait été obligé 
ele replier son aile droite et de renoncer a. la 
communicatioll immédiate avec Genes. Il avait 
sa gauche sur les grandes Alpes, et son centre 
an col de Tende. Sa droite était pl;¡cée derriere 
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la ligne dite de Borghetto, ['une des tr'oÍs que
Bonaparte avait reconnues et tracées l'année 
précédente, pour le cas d'une retraite. Dewins, 
tont fier de son faible sncces, se reposait daus 
la riviere de Genes, et faisait grand étalage de 
ses projets, sans en exécuter aucun. Le brave 
Kellermann attendait avec impatience les ren· 
forts d'Espagne, pour reprendre }'offensive el 
reconvrer sa communication avec Cenes. II 
voulait terminer la campagne par une action 
.éclataote, qui rendit la riviere aux Fran<;;ais, 
Jcur OUVrlt les portes de I'Apennin et de l'Ita
líe, et détachat le roi de Piémont de la coali
tion. Notre ambassadeur en Suisse, Barthé
lemy, oe cessait de répéter qu'uIle victoire veJ'" 
les Alpes maritimes nous vaudrait sur-]e-champ 
la paix avec le Piémont, et la concession défi
nitive de la ligne des Alpes. Le gouvernement 
fran<,;ais, d'accord avec KellermanIl sur la né
cessité d'attaquer, ne le fut pas sur le plan a 
suivre, et lui don na ponr successeUf Schérer, 
que ses succes a la bataille de I'Ourthe et en 
Catalogne, avaient déjit fait conllaltre avallta
geusement. Schérer arriva dans le milieu de. 
brumaire, et résolut de tenter une action dé-o 
CISlve. 

On sait que la chaine des Alpes, deveulle 
l' Apennin, serre la Méditerranée de tres-pres ~ 
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d'Albenga a Genes, et De laisse entre la mer et 
la crete des mODtagnes que des pentes étroítes 
et rapides, qui ont a peine trois lieues d'étcn
due. Du coté opposé, au contraire, c'est-a-dil'e 
vers les plaines du Po, les pentes s'abaissent 
doucement, sur un espace de vingt lienes. 
L'armée fran~aise, placée sur les pentes mari
times, était campée entre les montagnes et la 
mero L'armée piémontaise, sons Colli, établie 
au camp retranehé de Ceva, sur le revers des 
Alpes, gardait les portes du Piémont eontre la 
gauche de l'armée fraJl~ajse. L'armée antri
chienne, partie sur la crete de J'Apenllin, a 
Roeca-Barbenne, partie sur le versant mal'itime 
dans le bassin de Loano, communiquait aillsi 
avec Colli par sa droite, occupait par son cen
tre le sommet des mOlltagnes, et interceptait le 
littoral par sa gauche , de maniere a couper nos 
communications avec Genes. Une pellsée s'of
fraít a la vue d'un pareil état de choses. 11 [al
lait se porter en forces sur ]a droite et le centre 
de l'armée autriehienne, la chasser du sommet 
de I'Apennin, et lui enlever les cretes supé
rieures. On ]a séparait ainsi de Colli, et, mar
chant rapidement le long de ces ere tes , on 
cnfermait sa gauche dan s le bassin de ,Loano, 
entre les montagnes et ]a mero Masséna, J'un 
des généraux divisionnaires, avait cntrcvu ce 
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plan, et l'avait proposé 11 Kellermann. Schércr 
l'entrevít aussi, et résolut de l'exécuter. 

DewÍns, apres avoir faÍt quelques tentatÍves 
pendant les moÍs d'aout et de septembre, sur 
notre ligne de Borghetto, avait renoncé a toute 
attaque pour cette année. Il était malade, et 
s'était fait remplacer par Wallis. Les officÍers 
ne songeaient qu'a se livrer aux plaisirs de l'hi
ver, a Genes et dans les environs. Schérer, apres 
avoir procuré a son armée quelques vivres et 
vingt-quatre mille paires de souliers, dont elle 
manquait absolllment, fixa son mouvement 
pour le 2 frimaire( 23 novembre). Il allait avec 
trente·six mille bommes en attaquer quarante
cinq; mais le bon choix du point d'attaquc 
compensait l'illégalité des forces. Il chargea 
Augereau de pousser la gauche des ennemÍ5 
dans le bassin de Loano; il ordonna a Masséna 
de fondre sur leur centre a Rocca-Barbenne, et 
de s'emparer du sommet de l'Apennin; enfin, 
iI prescrivit a Serrurier de contenir Colli, qui 
formait la droite sur le revers opposé. Auge
reau, tont en poussant la gauche autrichienne 
<fans le bassin de Loano, ne devait agir que 
lentement; Masséna, au contraire, devait filer 
rapidement le long des cretes, et tourner le 
bassin de Loano, pour y enfermer la gauche 
autrichienne; Serrurier devait tromper. Colli 
par de fausses attaques. 
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Le 2 frimaire au matin (23 novembre 1795), 
le canon fran<:ais réveilla les Autrichiens, qui 
s'attendaient peu a une bataille. Les officicrs 
accoururent de Loano et de Finale se mettre 
a la tete de leurs troupes étonnées. Augereau 
attaqua avec vigueur, mais sans précipitation. 
ILfutarreté par le brave Roceavina. Ce général, 
placé sur un mamelon, au milieu du bassin de 
Loano ,le défendit avec opiniatreté, et se laissa 
entourer par la division Augereau, refusant 
toujours de se rendre. Quand il fut envelop
pé, il se précipita tete baissée sur la ligne qui 
l'enfermait, et rejoignit l'armée autrichiennc, 
en passant sur le eorps d'une brigade fran
.,;aise. 

Schérer, contenant l'ardeur d' Augereau , 
l'obligea a tirailler devant Loano, pour ne pas 
pousser les Alltrichiens trop vite sur lem ligne 
de retraite. Pendant ce temps, Masséna, chargé 
de la partie brillante du plan, frallchit avec la 
vigueur et l'audace qui le sigllalaient dans toutes 
les occasions, les ere tes de l' A pennin, surprit 
d'Argenteau qui commandait la droite des Au
trichiens, le jeta dans un désordre extreme, le 
ehassa de toutes ses positions, et vint camper 
le soir sur les hauteurs de Melogno, qui for
maient le pourtour du bassin de Loano, et en 
fermaient les derrieres. Serrurier, par des at-
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taques fermes et bien calculées, avait ten u en 
échec Colli et toute la droite ennemie. 

Le 2 au soi¡', 011 campa, par un temps af
freux, sur les positions qu'on avait occupées. 
Le 3 au matin ,Schérer continua son opération; 
Serrurier renforcé se mit a battre Colli plus 
sérieusement, afin de l'isoler tout-a-fait de ses 
alliés; Masséna continua a uccuper toutes les 
cretes et les issues de l' Apennin; Augereau, 
cessant de se conteliir, poussa vigourellsement 
les Autrichiens donl 011 avait illtercepté les 
derrieres. Des cet installt, ils commencerent 
leur retraite par un temps épouvantable et a 
travers des routes affreuses. Leur droite et 
leur centre fuyaient en désordre sur ]e 'revers 
de l'Apennin; leur gauche, enfermée entre les 
montagnes et la mer, se retirait péniblement 
le long du littoral, par la route de ]a Corni
che. Un orage de vent et de neige empecha de 
rendre la poursuite aussi active qu'elle aurait 
pu 1'etre; cependant cinq mille pl'isonniers, 
plusieurs mille morls, qtlarante pieces de ca
non, et des magasins irnmenses, furent le 
fruit de cette balai Ile, qui fut une des plus 
désastreuses ponr les coalisés, depnis le com
mencernent de la guerrc, et l'une des mienx . 
conduites par les :Franc;ais, au jugement des 
militaires. 
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Le Piémont fut dans l'épouvante a eette 
nouvelle; l'ltalie se erut envahie, et ne fut 
rassurée que par la saison, trop avaneée alors 
pour que les Franc;ais donnassent suite a leurs 
opératiolls. Des magasins considérables servi
rent a adoucir les privatiolls et les souffrances 
de l'armée. Il fallait une victoire aussi impor
tante pour relever les esprits et affermir un 
gouvernement naissant. Elle fut publiée et ac
cueillie avec une grande joie par tous les vrais 
patriotes. 

Au meme instant, les événements prenaient 
une tournure non moins favorable dan s les 
provinces de l'Ouest. Hoche, ayant porté I'ar
mée qui gardait les deux Vendées a quarante
quatre mille hommes, ayant placé des postes 
retranchés sur la Sevre Nantaise, de maniere 
a isoler Stofflet de Charette, ayant dispersé 
le premier rassemblement formé par ce der
nier chef, et gardant au moyen d'UIl camp 
a SouIlans toute la cOte du Marais, était en 
mesure de s'opposer a un débarquement. L'es
cadre anglaise, qni monillait a I'Ile-Dieu, était 
au contraire dans une position fort triste. L'ile 
sur laquelle l'expédition avait si maladroite
ment pris terre , ne présentait qn'une surface 
sans abrí, san s ressollrce , et moindre de t1'Oi5 
quarts de liene. Les !>ords (le I'lle I\'offraicnt 
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aUCUll mouillage sur. Les vaisseaux y étaient 
exposés a toutes les fureurs des vents, sur un 
fond de roes qui eoupait les cables, et les met
tait chaque nuit dan s le plus grand péril. La 
cot~ vis-a-vis, sur laquelle on se proposait de 
débarquer, ne présentait qu'une vaste plage, 
sans profondeur, ou les vagues brisaient sans 
cesse, et ou les canots, pris en travers par 
les lames, ne pOllvaient aborder sans conrir 
le danger d'échouer. Chaque jour augmentait 
les péríls de I'escadre anglaise et les moyens 
de Hoehe. 11 y avait déja plus d'un mois el 
demi que le prince fran<{ais était a l'Ile-Dieu. 
Tous les envoyés des chouans et des Velldéens 
l'entouraient, et, melés a son état-major, pré
sentaíent a la fois leurs idées, et tachaient de 
les faire prévaloir. Tous voulaient posséder le 
prince, mais tous étaient d'accord qu'il fallait 
débarquer au plus tot, n'importe le· point qui 
obtienorait la préférence. 

Il faut convenir que, grace a ce séjour d'lln 
mois et demí a l'Ile-Dieu, en face des cotes, 
le débarquement était devenu difficile. Un dé
barquement, pas plus que le passage d'un 
fleuve, ne doitetre précédé de longues hési
tations, qui mettent l' ennemi en éveil, et lui 
font connaltre le point menacé. Il aurait faUn 
que le parti d'aborder a la cote une fois pris, 
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et tous les chefs prévenus,la desccnte s'opérat 
a l'improviste, sur un point qui permit de res
ter en communication avec les escadres anglai
ses, et sur lequelles Vendéens et les chouans 
pussent porter des forces considérables. Cer
tainement, si on était deseendu a la cote sans 
la menacer si loug-temps, quarante mille roya
listes de la Bretagne et de la Vendée auraien t 
pu etre réunis avant que Hoche eut le temps 
de remuer ses régiments. Quand on se souvient 
de ce qlli se passa a Quiberon, de la facilité 
avec laquelle s'opéra le débarquement, et du 
temps qu'iI fallut pour réunir les tl'oupes ré
publicaines, on comprend combien la nouvelle 
deseen te eutété facile si elle n'avait pas été pré
cédée d'une longue croisiere devant les cotes. 
Tandís que, dans la précédente expédition, le 
nom de Puísaye paralysa tousles chefs,celui du 
prince les aurait, dans ceHe-ci, ralliés tons, et 
allrait soulevé vingt départements. II est vrai q ue 
lesdébarqués auraient eu ensuite de rndescom
bats a livrer; qll'il leur aurait faUn conrir les 
chances que Stofflet, Charette,couraientdepuis 
pres de trois ans, se disper'ser pellt-etre devaut 
l'ennemi, fuir comme des partisans, se cacher 
dans les bois, reparaitre, se cachel' encore, 
s'exposer enfin a etre prjs et fusillés. Les tro
nes sont a ce peix. JI u'y avait rien d'indíguc 
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a chouanner dans les bois de la Bretagne ou 
dans les marais et les bruyeres de la Yendée. 
Un prince, sorti de ces retraites pour remOll
ter sur le trone de ses peres, n'eut pas été 
moins glorieux que Gustave Wasa, sorti des 
mines de la Dalécarlie. Du reste, iI est probable 
que la présence du prince eut réveillé assez 
de úle clans les pays royalistes, pour qu'une 
armée nombrellse, toujours présente a ses 
cotés, lui permit de ten ter la grande guerreo 
Il est probable aussi que personne autour de 
lui n'aurait en assez de génie pour battre le 
jeune plébéien qui commalldait l'armée répu
blicaine; mais d u moins on se serait fait vain
ere. JI y a souvent bien des consolations dans 
une défaite; Fran({ois I er en trouvait de gran
des dans celle de Pavie. 

Si donc. le débarquement était possible a 
l'instant ou l'escadre arriva, il ne l'était plus 
apres avoir passé un moís et demi a l'I1e-Dieu. 
Les marins anglais déclaraient que la mer n'é
tait Lientot plus tenable, et qll'il fallait pren
dre un parti; toute la cote du pays de Charette 
était couverte de troupes; il n'y avait quelque 
possibilité de débarquement qu'au-dela de la 
Loire, vers l'emhollchure de la Vilaine, ou 
dans le pays de Scepeaux, 011 bien encore en 
Bretagne, chez Puisaye. Mais les émigrés et le 
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prince ne voulaient descendre que chez Cha
rette, et n'avaient confiance qu'en lui. 01', la 
chose était impossible sur la cote de Charette. 
Le prince, suivant l'assertion de M. de Vauban, 
demanda au ministere anglais de le rappeler. 
Le ministere s'y refusait d'abord, ne voulant 
pas que les frais . de son expédition fussent 
inutiles. Cependant illaissa au prince la liberté 
de prendre le parti qu'il voudrait. 

Des cet instant, tous les préparatifs du dé
part furent faits. On rédigea de longues et in
ntiles instructions pour les chefs royalistes. On 
leur disaít que des ordres supérieurs empe
chaient pour le moment l'exécutíOIl d'lIne des
cente; qu'il fallait que MM. Charette, Stofflet, 
Sapinaud, Scepeaux, s'enteudissent pour ré
unir une force de vingt-cinq ou trente mille 
hommes au-delit de la Lojre, laquelle, réunie 
aux Bretons, pourrait former un corps d'élíte 
de quarante ou cinquantc mille hommes, suf
fisant pour protéger le débarquement du 
prince; que le point de débarquement serait 
désigné des que ces mesures préliminaires au
raient été prises , el que toutes les ressources 
de la monarchie anglaise seraient employées a 
seconder les efforts des pays royalistes. A ces 
instructions on jOigllit quelques mille livres 
sterling ponr chaque chef, qllelqnes fusils et 
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un peu de poudre. Ces objets furent MJlarqués 
la uuit a la cote de Bretague. Les approvision
nements que les Anglaís avaient amassés sur 
leurs escadres ayant été avariés, furent jetés a 
la mero Il fallut y jeter aussi les 500 chevaux 
appartenant a la cavalerie et a l'artillerie an
glaise. lis étaienl presque tons malades d'une 
longue navigation. 

L' ese adre anglaise mit a la voile le 15 no
vembre ( 2.6 brumail'e ), et laíssa, en partant, 
les royalistes dans la consternation. On leur dit 
que c'étaiellt les Anglais qui avaient obligé le 
prince a repartir; ils furent illdignés, et se 
livrerent de nouveau a toute leur haine contre 
la perfidie de l'Angleterre. Le plus irrité fut 
Charette, el il aovait quelque raison de l' etre, 
cal' il était le plus compromiso Charette avait 
repris les armes dans l'espoír d'une grande ex
pédition, dans l'espoir de moyens immenses 
qui rétablissent l'inégalité des forces entre lui 
et les républieaills; eette attente trompée, il 
devait ne plus entrevoir qu'une destruetion in
faillihle et tres- prochaine. La menace d'une 
descente avait attil'é sur luí toules les forces. 
des républicainsj et, cette Joís, il devait renon
cer a tout espoir d'une transactíon; íI ne lui 
restait plus qu'a etre impitoyahlement fu sill é , 
san s pouvoir meme se plaindre d'nn ennemi 
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qui lui avait déja si généreusernent pardonné. 
Il résolut de vendre cherernent sa vÍe, et 

d'employer ses derniers rnoments a lutter avec 
désespoir. I1 livra plusieurs combats pom pas
ser sur les derrieres de Hoche , percer la" ligne 
dé la Sevre Nantaise, se jeter dans le pays de 
Stofflet, et forcer ce collegue a reprendre les 
armes. Il ne put y réussir, et fut ramené dans 
le Marais par les coIonnes de Hoche. Sapinaud, 
qu'il avait engagé a reprendre les armes, sur
prit la ville de Montaigu, et voulut percer jus
qll'a Ch:hillon; mais il fut arreté devant cette 
ville, bauu et obligé de disperser son corps. 
La ligne de la Sevre ne put pas etre emportée. 
Stofflet, derriere cette ligne fortifiée, fut obligé 
de demeurer en re pos ,et dll "este iI n'était pas 
tenté de reprendre les armes. Il voyait avec un 
secret plaisir la destruction d'un rival qu'on 
avait chargé de titres, et qui avait voulu le 
livrer aux républicains. Scepeaux, entre la Loire 
et la Vilaine, n' osait encore remuer. La Bre
tagne était désorganisée par la discorde. La 
divisioll duMorbihall, commandée par George 
Cadoudal, s'était révoltée contre Puisaye, a 
I'instigation des émigrés qui entouraient le 
prince fran<;ais, et qui avaient conservé contre 
lui les memesressentiments. Ils auraient vonlu 
lni enlever le commandement de la Bret;¡gne. 



DIRECTOlRE (1795). I/I~ 

Cependant iI n'y avait que la division du Mor
bihan qui méconnút l'autoríté du généralissime. 

Cest dans cet état de chosesque Hoche com
mcnl,ia le grand ol~vrage de la pacification. Ce 
jeune génél'al, militaire et politique habile, vit 
bien que ce n'était plus par les armes qu'il 
faltait chercher a vaincre un ehnemi insaisi5-
sable, et qu' on ne pou vait atteindre nulle part.. 
n avait déjil lancé plusieurs colonnes mobiles 
a la suite de Charette; mais des soldats pesam
ment armés, obligés de porter tout avec eux, 
et qui ne connaissaient pas le pays, ne pou
vaient égaler la rapídité des paysans qui ne 
portaient ríen que leur fusil; qui étaient assurés 
de trouver des vivres partont, et qui con
naissaient les moindres ravins et la derniere 
bruyere. En conséquence, il ordonna sur-le'" 
champ de cesser les poursuites, et il forma un 
plan qui, suivi avec constance et fermeté, de
vait ramener la paix dans ces contrées désolées. 

l/habitant de la Vendée était paysan et sol
dat tout a la fois. Au milieu des horreurs de 
la güerre civil e , il u'avait pas cessé de cultiver 
ses champs et de soiguer ses bestiaux. Son fu
sil était a ses catés, caché sous la terre ou sous 
la paille. Au premier signal de ses chefs, il ac
courait, attaquait les républicains, puis dispa
raissait a travers les hois, rctollrnait a ses 
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ehamps, cachait de nouveau son fusil; et les 
républicains De trouvaient qu'un paysan saos 
armes, dan s lequel iIs ne pouvaient nullement 
reconnaitre un soldat ennemi. De eette maniere, 
les Vendéens se battaient, senourrissaient, et 
restaient presque insaisissables. Tandis qu'ils 
avaient toujours les moyens de nuire et de se 
recruter, les armées républicaines, qu'une ad
ministration ruiné e ne pouvait plus nourrir, 
manquaient de tout, et se tronvaient dans le 
plus horrible dénúment. 

On ne ponvait faire sentir la guerre aux Ven
déens que par des dévastations; moyen qu'on 
avait essayé pendant la terreur, mais qui n'a
vait excité que des haines furieuses sans faire 
cesser la guerre civile. 

Hoche, sans détruire le pays, imagina un 
moyen ingénieux de le réduire, en lui enlevant 
ses armes, et en prenant une partie de ses sub
sistances pour l'usage de l'armée républicaíne. 
D'abord il persista daos I'établissement de 
quelques camps retranchés, dont les uns, si
tués sur la Sevre , séparaient Charette de Stof
fIet, tandis que les autres couvraienfN antes, la 
cOte et les Sables. Il forma ensuite une ligne 
circulaire qui s'appuyait a la Sevre et a Ja 
Loire, et qui tend~it a envelopper progressi
vement tont le pays. Cette ligne était compo-
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sée de postes assez forts, liés entre eux par des 
patrouilles, de maniere qu'il ne restait pas un 
intervalle libre, a travers lequel put passer un en. 
nemi un peunombreux. Ces postes étaient char
gés d'oeeuper ehaque bourg et chaque village, 
et de désarmer les habitants. Pour y parvenir, 
ils devaiellt s' emparer des bestiaux, qui ordí
nairement paissaient en cornmUll , et des grains 
entassés dans les granges ; ils devaient aussi ar
reter les habitants les plus notables, et ne res
tituer les bestiaux, les grains, ni élargir les 
habitants pris en otage, que lorsque les pay
sans auraient volontairement dé posé leurs ar
mes. Or, comme les Vendéens tenaient a leurs 
bestiaux et a leurs grains beaucoup plus qu'aux 
Bourbons et a Charette, iI était eertain qu'íls 
rendraient leurs armes. Pour ne pas etre induít 
en erreur par les paysans, qui pouvaient bien 
donner quelques mauvais fusils et garder les 
autres, les offieiers chargés du désarmement 
devaient se faire livrer les registres d'enróle
ment tenus dans chaque paroisse, et exiger au· 
tant de fusil s que d'enrólés. A défaut de ces 
registres, il lenr était recornmandé de faire le 
caleul de la population, et d'exiger un nombre 
de fusils égal an quart de la population maleo 
Apres avoir re~u les armes, on devait rendre fi
delement les bestiaux et les grains, sauf une 

ro. 
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partie prélevée a titre d'impót, el déposée dalls 
des magasins formés sur les derrieres de cette 
ligne. Hoche avait ordonné de traiter les habi
tants avec une extreme douceur , de mettre une 
scrupuleuse exactitllde a leur remire et lellrs 
bestiaux elleurs grains, et surtout leUl's otages. 
n avait particulierement recommandé aux of
ficiers de s'entretenir avec ellX, de les bien 
traiter, de les envoyer meme quelquefois a son 
quartier .. général, de leur faire quelques pré
sents en grains ou en différents objets. Il avait 
prescrit aussi les plus grands égards pour les 
curés. Les Vendéens, disaient·ils, n'ont qU'UIl 
sentiment véritable, c'est I'attachement pour 
Jeurs pretres. Ces derniers ne veulent que pro
tection et repos; qu'on leur assure ces deux 
choses, qn'oIl y ajoute meme quelques bien
fait5, et les affections du pays nous seront 
rendues. 

Cette ligne, qu'il appelait de désarmement, 
devait envelopper la Basse-Vcndée circulaire
ment, s'avancer pell a pen, et flnir par l'em
brassertoufentiere. En s'avanc;¡ant, elle 1aissait 
clcrriere elle le pays clésarmé, ramcué, récon
eilié meme avec la répllblique, De plus, elle le 
protégeait contre un retour des chefs insurgés, 
qui, ordinairemcnt, punissaient par des dévas
tations la sOllmission ~l la répnhliquf' et la l'e~ 
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mise des armes. Deux eolonnes mobiles la pré
cédaient pour combattre ces chefs, et les saisir 
s'il était possible; et bientOt, en les resserrant 
toujonrs davantage, elle devait les enfermer et 
les prendre inévitablement. La plus grande sur
veillance était reeommandée a tons les eom
mandants de poste, pour se lier toujours par 
des patrouilles, el empckher que les bandes 
armées ne pussent percer la ligne, et revenir 
porter la guerre sur ses derrieres. Quelque 
grande que fUt la surveillance, iI pouvait arri
ver cependant que Charette et quelques - UllS 

des sicns trompasseut la vigilance des postes 
et franchissellt la ligne de désarmement; mais, 
dans ce cas meme, qui était possible, ils ne 
ponvaíent passer qu'avec quelqucs individus, 
et ils allaient se retrouver dans des campagnes 
désarmées, rendues au repos et a la sécurité, 
calmées par de hons traitements, et intimidées 
d'ailleurs par ce vaste réseau de troupes qui 
emLrassait le papo Le cas d'une révolte sur 
les derrieres était pr{>vu. Hoche avait .ordonné 
qu'lIne des colonnes mobiles se reporterait aus
sitOt dans la commune insurgée, et que, pOlIl' 
la punir de n'avoir pas rcndu tOlltes ses armes 
et d'en avoir encare fait usage, OIl lui enleve
r'lit S(~S bestiaux et ses grains, et qu'nn saisi
rait les principallx de ses habitants, L'effet de 
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ces chatiments était assuré; et dispensés avec 
justice, ils devaient inspirer, non 'pas la haine" 
mais une salutaire crainte. 

J..,e projet de Hoche fut aussitot mis a exéeu
tion dans les mois de brumaire et frimaire (no
vembre-décembre). La ligne de désarmement, 
passant par Saint-GiHes, Légé, Montaigu, Chan
tonnay, formait un demi-cercle dont l'extré
mité droite s'appuyait a, la mer, l'extrémité 
gauche a la rivÍl~re du Lay, et devait progres
sivement enfermer Charette dans des marais 
impraticables. C'était surtout par la sagesse de 
l'exécution qu'un plan de cette nature pouvait 
réussir. Hoche dirigeait ses offieiers par des 
instructions pleines de sen s et de clarté, et se 
multipliait pour suffire a tous les détails. Ce 
n'était plus seulement une guerre, c'était une 
grande opération politique, qui exi geait autant 
de prudence que de vigueur. Bientot les habi
tants cornmencerent a rendre Jenrs armes, et 
a se réeoncilier avec les troupes répubJicaines. 
Hoehe puisait dans les magasins de l'armée 
pouraccorderquelques secours anx indigents; 
il voyait lui-meme les habitants retenus comme 
otages, les faisait garder quelques jours, et les 
renvoyait satisfaits. Aux UIlS iI donnait des co
cardes, a d'autres des bonnets de poliee, quel
quefois meme des grains a eeux qui en man-
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quaient pour ensemencer leurs champs. 11 était 
en correspondance a vec les curés, qui avaient 
une grande confiance en lui, et qui l'avertis
saicnt de lous les secrets du pays. Il commeu
~ail ainsi a s'acquérir une grande influence 010-

rafe, véritable puissance avec laquelle il fallait 
termiller une guerre pareille. Pendant ce temps, 
les magasins formés sur les derrieres de la ligne 
de désarmement, se remplissaient de grains; 
de grands troupeaux de bestiaux se formaient, 
et l'armée commenc,;ait a vivre dans l'abon
dance, par le moyen si simple de l'impot et des 
amendes en natllre. 

Charette s'était caché dans les bois avec cent 
ou cent cinqllante hommes aussi désespél'és 
que lui. Sapinalld, qui a son instigation avait 
repris les armes, demandait a les déposer une 
seconde fois, a la simple condition d'obtenir la 
vie sallve. Stofflet, epfermé dans l'Anjou avec 
son ministre Bernier, y recueillait tons Jes offi
ciers qui abandonnaient Charette el Sapinaud, 
et tachait de s'enrichir de lcurs dépouilles. Il 
avait a son quartier du Lavoir une espece de 
cour composée d'émigrés el d'officiers. Il en
rolait des hommes el levait des contributions, 
son s prétexte d'organiser les gardes territo
riales. Hoche l'observait avec une grande atten
tioll, le resserrait tOlljours davantage par des 



152 lIÉVOLUTlON FHAN«Alsr. 

camps retranchés, et le menac;ait d'un désar
mement prochain, au premier sujet de mé
contentement. Une expédition que Hoche 01'

donna dans le Loroux, pays qui avait une sorte 
d'existence inrlépendante, sans obéir nia la 
république ni a aucun chef, frappa Stofflet 
d'épouvante. Hoche fit faire cette expédition 
pOlir se proCUrer les vins, les blés dont le I,o
~o~x abondait, et dontIa viII e de Nantes étaiteu
tierement dépourvue. Stofflet s'effraya, et de
manda une entrevue a Hoche. Il voulait pro
tester de sa fidélité au traité, intercéder pour 
Sapinaud et pour les chouans, se faire en quel
que sorte l'intermédiaire d'une nouvelle paci
ficatíon, et s'assurer par ce moyen ulle con ti
nuation d'influence. II voulait aussi deviner les 
~ntentions de Hoche a son égard. Hoche lui 
exprima les griefs de la république; iI lui si
gnifia que, s'iI donnait asile a tous les brigands, 
que s'il ~ontinuait a lever de i'argent et des 
hommes, que s'il voulait elre autre chose que 
le chef temporaire de la police de I'Anjou, et 
jouer le role de prince, il allait l'enlever sur
le ~ champ, et désarmer ensuite sa province. 
Stofflet promit la plus grande soumission, et 
se retira fort effrayé sur son avenir. . 

Hoche avait, dans le moment, des difficultés 
bien plus grandes a surmonter. n avait attiré a 
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son armée une partie des deux armé es de Brest 
et de Cherbourg. Le danger imminent d'un 
débarquement lui avait valu ces reuforts, qui 
avaient porté a quarante-quatre mille hommes 
les troupes réunies daus la Vendée. Les géné
raux commandant les armées de Brest et de 
Cherbourg réclamaient maintenant les troupes 
qu'ils avaient pretées, et le directoire parais
sait approuver leurs réclamations. Hoche écri
vait que l'opération qu'il venait de commencer 
étaít des plus importantes; que si on lui enle
vait les troupes qu'il avait disposées en réseau 
autour du Marais, la soumission du pays de 
Charette el la destruction de ce chef, qui étaient 
fort prochaines, allaient etre ajournées indéfi
niment; qu'il valait bien mieux finir ce qui était 
si avancé, avant de passer ailleurs; qu'il s' em
presserait ensuite de rendre les troupes qu'íl 
avait empl'untées, et fournirait meme les siennes 
:m général commandant en Bretague, pour y 
appliquer les procédés dont on sentait déja 
l'heureux effet dans la Vendée. Le gouverne
ment, qui était frappé des raisons de Hoche, 
et qui avajt une grande confiance en lui, l'ap
pela a Paris, avec l'intention d'approuver ton s 
ses plans, et de luí donner le commandement 
des trois arrnées de la Vendée, de Brest et de 
Cherbourg. Il y fut appelé a la fin de frimaire 
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pour venir concerter avec le directoire les opé
rationsqui devaient mettre fin a la plus calami
teuse de toutes les guerres. 

Ainsi s'acheva la campagne de 1795. La prise 
de Luxembourg, le passage du Rhín, les vic
toÍl'es aux Pyrénées, suivies de la paix avec 
l'Espagne, la destruction de l'armée émigrée a 
Quiberon, en signalerent le commencement et 
lemilieu. La fin fut moins heureuse. Le retour 
des armées sur' le Rhín, la perte des lignes de 
Mayence et d'une partie de territoire au pied 
des Vosges, vinrent obscurcir un moment l'é
dat de nos triomphes. Mais la victoire de J __ oano, 
en nous onvrant les portes de I'Italie, rétablit 
la supériorité de nos armes; et les travaux de 
Hoche dans l'Onest commencerent la vér:itable 
pacification de la Vendée, si souvent et si val
nement annoncée. 

La coalition , réduite a l'Angleterre et a I'Au
triche, a quelques princes d'Allemagne et d'Ita
lie, était au terme de ses efforts, et aurait de
mandé la paix sans les dernieres victoires sur 
le Rhin. On fit a Clerfayt une réputation im
rncnse, et on sembla cI'oire que la prochaine 
campagne s'ouvrirait au sein de nos provinces 
du Rhin. 

Pitt, qui avait besoin de subsides, convogua 
\1,11 second parlement en automne pour exiger 
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de nouveaux sacrifices. Le peuple de Londres 
invoquait toujours la paix ave e la meme obs
tination. La société dite de correspondance 
s'était assemblée en plein air, et avait voté les 
adresses les plus hardies et les plus mena<;antes 
contre le systeme de la gnerre, et pour la ré
forme parlementaire. Quand le roi se rendít 
¡lU parlement, sa voiture fut assaillie de coups 
de pierres, les glaces en furent brisées, on 
crut meme qu'un coup de fusil a vent avait 
été tiré. Pitt, traversant Londres a cheval, fut 
reconnu par le peuple, poursuivi jusqu'a son 
hOtel, et couvert de bOlle. Fox, Shéridan, pllls 
éloquents qu'ils n'avaient jamais été, avaient 
des comptes rigoureux a demander. La Hol
lande conquise, les Pays- Bas incorporés a la 
république fran<;aise, leur conqueLe rendue 
définitive en quelque sorte par la prise de 
Luxembourg, des sommes énormes dépensées 
dans la Vendée, et de malhenreux Fran<;ais 
exposés inutilement a etre fusillés, étaient de 
graves sujets d'accusation contre l'habileté 
et la politique dn ministere. L'expédition de 
Quiberon surtout excita une indignation gé
nérale. Pitt voulllt s'excnser en disant que le 
sang anglais n'avait pas coulé : -«Ouí, repartít 
Shéridan avec une énergie qn'il est difficile de 
~radllíre, oui, le saug anglais n'a pas coulé, 
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mais l'honneur anglais a coulé par tous les po .. 
res. » - Pitt, aussi ímpassible qu'a l'ordinaire, 
appela tous les événements de l'année des mal
heurs, auxquels on doit etre préparé quand 
on court la chance des armes; mais il fit va
loir beaucoup les dernieres victoires de l'Au
triche sur le Rhin; il exagéra beaucoup leur 
importance, et les facilités qu'elles venaient de 
procurer pour traiter avec la France. Comme 
d'usage, il soutint que notre république tou
chait au terme de sa puissance, qu'une ban
qlleroute inévitable aHait la j eter dans une 
confusion et une impuissance completes, qu'on 
avait gagné, en soutenant la gllerre pendant 
une année de plus, de réduire l'ennemí com
mun a l'extrémité. Il promit solennellement 
que, si le nouveau gouvernemcnt fran~ais pa
raissait s'établir et prendre une forme régll
liere, on saisirait la premie re ouverture ponr 
négocier. Il demanda ensuite un IlOUVel cm
prnnt de 3 millions sterling, et des loís répres
sives contre la presse et contre les 50ciétés 
politiques, auxquelles il attribuait les outrages 
faits au roí et a lui-meme. L'oppositíon luí ré
pondit que les prétendues victoires sur le Rhin 
élaient de quelques jours; que des défaites en 
Italie venaient de détruirc l'effet des avantages 
obtenus en Allemagne; que eette république, 
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toujours r{~duite aux abois, renaissait plus 
{OI'te a l' ouverture de chaque campagne; que 
les asslgnats étaient depuis long-temps perdus, 
qu'ils avalent achevé leur service, que les res
sources de la France étaient ailleurs, et que si 
du reste elle s'épuisait, la Grande - Bretagne 
s'épuisait bien plus vite qu'elle ; que la dette, 
tous les jours accrue, était accablante, et me· 
na<,;ait d'écraser bientot les trois royaumes. 
Quant aux lois sur la presse et sur les sociétés 
politiques, Fox, dans un transport d'indigna
tíon, déclara que, si elles étaient adoptées , il 
ne restait plus d'autre ressource an peuple an
glais que la résistance, et qu'il regardait la ré
sistance, non plus eomme une question de 
droit, mais de prudence. Cette proclamation 
du droit d'insurrection excita un grand t~
multe, qui se termina par l'adoption des de'" 
mandes de Pitt;" il obtint le nouvel emÍmmt, 
les mesures répressives, et promit d'ouvrir au 
plus tot une négociation. La session du parle
ment fut prorogée au 2 février 1796 ( 13 plu
viose an IV). 

Piu ne songeaít point du tout a la paix. n 
ne voulait faire que des démonstrations, pom' 
satisfaire l'opinion, et hater le succes de son 
emprunt. La possession des Pays-Bas par la 
France lui rendait toute idée de paix insup-
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portable. Il se promit, en effet, de saisir un 
moment pour ouvrir une négociation simulée, 
et offrir des conditions inadmissibles. 

L' Autriche, pour satísfaire l'Empire, qui ré
clamait la,paix, avait faít faire des ouvertures 
par le Danemark. Cette puissance avait de
mandé, de la part de l'Autriche, au gouverne
ment fran~ais, la formation d'un congres eu
ropéen; a quoi le gouvernement fran~ais avait 
répondu avec raison, qu'un COIlgres rendrait 
toute négociation impossible, parce qu'il fau
drait concilier trop d'intérets; que si l'Autri
che voulait la paix, elle n'avait qu'a en faire 
la proposition directe; que la France voulait 
traiter individuellement avec tous ses ennemis, 
et s'entendre avec eux sans intermédiaire. Cette 
réponse était juste; car un con gres compliquait 
la paix avec l'Autriche de la p.aix avec l'Angle
terre et l'Empire, et la rendait impossible. Du 
reste, l'Autriche ne désirait pas d'autre ré
ponse; car elle ne voulait pas négocier. Elle 
avait trop perdu, et ses derniers succes lui fai
saient trop espérer, pour qu'elle consentit a 
déposer les armes. Elle tacha de rendre le cou
rage au roi de Piémont, épouvanté de la vic
toire de Loáno, et lui promit, ponr la campa
gné suivante, une armée nombreuse et un 
autre général. Les honneurs du triomphe fu-
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rent décernés a Clerfayt a son entrée a Vienlle; 
sa voiture fut tralnée par le peuple, et les fa
veurs de la cour vinrent se joindre aux dé
monstrations de l'enthousiasme populaire. 

Ainsi s'acheva, pour toute rEurope, la qua
trieme campagne de cette guerre mémorahle~ 

_ 000 _______ ~--.-
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CHAPITRE 111. 

Continuation des travaux. administratifs du directoirc. -
Les partis se prononcent dans le sein dll corps-Iégisla
tif.- Institution d'nne fete al1niversaire du 2.J jan vier. 
- Retollr dc I'ex·ministl'e de la guerrc Beurnonville et 
des représenlants Quinctte, Camus, Bancal, Lamarque 
et Drouet, livrés a l'ennemi par Dumouricz. - Mé
contentement des jacobins. Journal de Babreuf. -
Instilution du mil1istere de la police. - Nouvelles 
mreurs. - Embarras lll1anciers; création des mal1dnts. 
- Conspiration de Babreuf. - Sítuation militaire. 
Plans du directoire. - Pacification de la Vendé e ; mort 
de Stofflet et de Charette. 

LE gouvernement républicain était rassuré et 
affermi par les événements quí venaient de 
terminer la campagne. La convention, en ré
unissantla Belgique a ]a Franee, et en la como 
prenantdans le territoire constitutionnel, avait 
imposé a ses successeurs l'obligation de ne 
pactiser avec l'ennemi qu'a la condition de la 
ligne du Rhin. I1 fallait de nouveaux efforts, 
iI fallait une nouvelle campagne, plus décisive 

VIII. 11 
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que les précédentes, pour contraindre la lnai
son d'Autriche et l'Angleterre a consentir a 
notre agrandissement. Pour parvenir a ce but, 
le directoire travaillait avec énergie a complé
ter les armé es , a rétablir les finan ces , et a ré
primer les factions. 

Il mettait le plus grand soin a l'exécution 
des lois relatives aux jel1nes réquisitionnaires, 
et les obligeait a rejoindre les armées, avec la 
derniere rigllcllr. n avait fait annuler tous les 
genres d'exceptions, et avait formé dans cha
que canton des eommissions de médeeins, pOOl' 

juger les eas d'infirmité. Une fonle de jeunes 
gens s'étaient fourrés dans les administrations, 
ou ils pillaient la république, et montraient le 
plus mallvais esprit. Les ordres les plus séve
res furent donnés pour ne souffrir dans les bll
reaux que des hommes qui n'appartinssent 
pas a la réquisition. Les finances attiraient sur
tout I'attention du directoire : j[ faisait perce
voir l'emprunt forcé de 600 millions avec une 
extreme aetivité. Mais il fallait attendre les 
rentrées de cet emprunt, l'aliénatioq. du pro
duit des forets nationales, la vente des biens 
de trois cents arpents , la pereeption des contri
nutionsarriérées: et en attendant, il fallait poul'· 
tant snffire aux dépenses, qui malheureusement 
~e présentaient toutes a la fois, paree que 
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l'installation du gouvernement nouveau était 
J'époque a laquelle on avait ajourné toutes les 
liquidations, et paree que 1'hiver était le mo
ment destiné aux préparatifs de campagne. 
Pour devancer l' époque de toutes ces rentrées, 
le direetoire avait été obligé d'user de la res
source qu'on avait tenn a lui laisser, eelle des 
assignats. Mais il en avait déja érnis en un mois 
pres de 12 ou J 5 milliards, pour se pl'ocurer 
quelques millions en numéraire ; et il était déja 
arrivé au point de ne pouvoir les faire accepter 
nulle parto Il imagina d'émettre un papier cou
rant et a proehaine échéance, qui représentat 
les rentrées de l'année, eomme on fait en An
gleterre avee les bons de l'éehiquier, et eomme 
nous faisons aujourd'hui avec les bons royaux. 
11 émit en conséquence, son s le titre de res
criptions, des bons au porteur, payables a la 
trésorerie, avec le numéraire qui allait rentrer 
incessamment, soit par l'emprunt forcé, qui, 
dans la Belgique, était exigible en nnméraire, 
soit par les douanes, soit par suite des pre
miers traités conelus avec les compagnies qui 
se chargeraient de l'exploitation des forets. n 
émit d'abord pour 30 millions de ces reserip
tions, et les porta bientót a 60, en se servant 
du seeours des banquiers. 

Les eompagnies financieres n'étaient plu!S 

11. 
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prohibées. Il songéa él les employer pour la 
créationd'une ballque qui manquait an crédit, 
surtout dans un moment ou ron se figurait 
que le lluméraire était sorti tout entier de 
France. Il forma une compagnie, et pro posa 
de lui abandonner une certaine qualltité de 
biens nationaux qui servirait de capital a une 
banque. Cette banque devait émeUre des bil
lets, qui auraient des terres pour gage, et qui 
seraient payables a vue, comme tous les billets 
de banque. Elle devait en preter a l'état pour 
une somme proportionnée a la quantité des 
biens donnés en gage. C'était, comme 011 le 
~oit, une autre maniere de tirer sur la valenr 
des biens nationaux; au lien d'elllployer le 
moyen des assignats, on employait celui des 
billets de banque. 

Le succes était peu probable; mais dans sa 
situation malheureuse, le gouvernement usait 
de tont, et avait raison de le faire. Son opéra
tion la plus méritoire fut de supprimer les ra
tions, el de rendre les subsistances au com
merce libre. On a vu quels efforts il en coutait 
au gouvernement, ponr se charger lui-meme 
de faire arriver les grains á Paris, et quelle dé
pense il en résultait ponr le trésor, qui payait 
les graills en ~aleur réelle, et qui les donnait 
au peuple de la capitule ponr des valeurs no-
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minales. JI rentrait a peine la deux eentieme 
pal'tie de la dépense, et ainsi, a tres-peu de 
chase pres, la république nourrissait la popu
latian de París. 

Le nouveau ministre de l'intérieur, Bene
zech, qui avait senti l'inconvénient de ce sys
teme, et qui eroyait que les circonstances per
mettaient d'y renoneer, eonseilla au diieetoire. 
d'en avoir le courage. Le ,eommerce eommen
~ait a se rétablir; les grains reparaissaient dans 
la eirculation; le peuple se faisait payer ses sa
laires en numéraire, et il pouvait des-lors at
teindre au prix du pain, qui, en numéraire, 
était modique. En conséquence, le ministre 
Benezech proposa au directoire de supprimer 
les distributions de rations, qui ne se payaient 
qu'en assignats, de ne les conserver qu'aux 
indigents, ou aux rentiers et aux fonctionnai
res publics dont le revenu annuel ne s' élevait 
pas au-dessus de mille écus. Excepté ces trois 
dasses, toutes les autres devaient se pourvoir 
chez les boulangers par la voie du eommerce 
libre. 

eette mesure était hardie, et exigeait un vé
ritable courage. Le directoire la mit sur -le
champ a exécution, sans craindre les fllreurs 
qu'elle pouvait exciter chez le peuple, et les 
moyens de tl'üuble qu'cJ[e pouvait fonrnir aux 
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deux factions conjurées contre le repos de la 
république. 

Outre ces mesures, iI en imagina d'autres 
qui ne devaient pas moins blesser les intérets, 
mais qui étaient aussi nécessaires. Ce qui man
quait surtout aux armées, ce qui Ieur manque 
toujours apres de longues guerres, ce sont les 
chevaux. Le directoire demanda aux deux con
seils l'autorisatíon de lever tous les chevaux de 
luxe, et de prendre, en le payant, le trentieme 
cheval de labour et de roulage. Le récépissé 
du cheval devait etre pris en paiement des 
impots. Cette mesure, quoique dure, était in
dispensable, et fut adoptée. 

Les deux conseils secolldaient le directoire, 
et montraient le meme esprit, sauf l'opposi
tion toujours mesurée de la millorité. Quelques 
discussions s'y étaient élevées sur la vérifica
tion des pouvoirs, sur la loi du 3 brumaire, 
sur les successiOllS des émigrés, sur les pre
tres, sur les événements du Midi, et les partis 
avaient commencé a se prononcer. 

La vérification des pouvoirs ayant été ren
voyée a une commissioll qui avait de nom
breux renseignements a prendre, relativement 
aux membres dont l'éligibilité pouvait etre 
contestée, son rapport ne put etre faÍt que 
fort tard, et apres plus de denx mois de légis-
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lature. 1l danna lieu a beaucoup de contesta
lioos sur l'application de la loi du 3 brumaire. 
eette loi, comme on sait, amnistiait tous les 
délíts commis pendant la révolution, excepté 
les délits relatifs au 13 vendémiaire; elle ex
duait des fonctions publiques les parents d' é
migrés. et les individus qui, dans les assem
blées électorales, s'étaient mis en réhellion 
contre les décrets des 5 et 13 fructidor. Elle 
avait été le dernier acte d'énergie du partí 
eonventionnel, et elle blessait singulierement 
les esprits niodérés, et les contre-révolution
naires qui se cachaient derriere eux. Il {allait 
I'appliquer él plusieurs députés, et notamment 
a un nommé Job Aymé, député de la Drome, 
qui avait soulevé l'assemblée électorale de son 
département, et qu'on accusait d'appartenir 
aux: eompagnies de Jésus. Un membre des einq· 
cents osa demander l'abrogation de la loi 
meme. Cette proposition fit sortir tous les par
tís de la réserve qu'ils avaient observée jusque
la. Une dispute semblable a eeHes qui divÍ
serent si souvent la convention, s'éleva daos 
les cinq - cents. 1..ouvet, toujours fidele a la 
cause révolutíonnaire, s'élanc;a a la tribune 
pour défendre la loi. Tallien, qui jouait un 
role si grand depuis le 9 thermidor, et que le 
défaut de eonsídération persormcIle avait em-
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peché u'arriver au directoire, Tallien se mon
tra ici le constant défenseur de la révolution, 
et pronon~a un discours qui 6t une grande 
sensation. On avait rappelé les circonstances 
dans lesquelles la Ioi de brumaire fut rendue; 
on avait paro insinuer qu'elle était un abus 
de la victóire de vendémiaire a l'égard des vain
cus; on avait beaucoup parlé des jacobins et 
de Ieur nouvelle audace. « Qu'on cesse de nous 
«. effrayer, s'écria Tallien, en parlant de ter
(, reur, en rappelant des époques toutes dif
« férentes de celles d'aujourd'hui, en Ilons fai
« sant craindre Ieur retour. Certes, les temps 
« sont bien changés : aux époques dont OH 
« affecte de nous entretenir, les royalistes ne 
« )evaient pas une tete audacíeuse; les pretres 
(e fanatiques, les émigrés rentrés n' étaient pas 
« protégés; les chefs de chouans n'étaient point 
« acquittés. Pourquoi done' comparer des cir
« constances qui n'ont rien de commun? Il est 
« trop évident q ll' on veut faire le proces au 
« 1 3 vendémiaire, aux mesures qui ont suivi 
« cette journée mémorable, aux hommes qui, 
« dan s ces grands périls, ont sauvé la répuLli
« que. Eh Lien! que nos ennemis montent a 
« cette tl'ibune ; les amis de la république HOUS 

e( y défenuront. Ceux merne qui, dans ces dé
« sastreuses circonstances, out pOllssé elevant 
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« les eanons une multitude égarée, voudraieut 
« nous rcprocher les efforts qu'il nous a fallu 
« faire pour la repousser; ils voudraient faire 
« révoquer les mesures que le danger le plus 
« pressant vous a forcés de prendre; mais non, 
« ils ne réussiront pas ! La loí du 3 brumaíre, 
« la plus importante de ces mesures, sera main
« tenue par vous, car elle est nécessaire a la 
« constitutíon, et certainement vous voulez 
« maíntellir la constitutíon. » - Oui, ouí, llOUS 
le voulons, s'écrierent une foule de voix.-Tal
lien proposa ensuÍte l'exclusion de Job Aymé. 
Plusieurs membres du nouveau tiers voulu
rent combattre eette exclusion. La discussion 
devint des plus vives; la loí du 3 brumaire fut 
de nouveau sanctionnée; Job Aymé fut exclu, 
et on continua de rechercher ceux des mem
bres du nouveau tiers auxquels les memes 
dispositions étaient applicables. 

n fut ensuite question des émigrés, et de 
leurs droits a des successiolls non encore ou
vertes. Une loi de la convention, pour empe
cher que les émigrés ne re<{ussent des secours, 
saisissait leurs patrimoines, et déc1arait les 
successions auxquelles ils avaient droit, ou
vertes par avance, et acquises a la république. 
En cOllséquenee le séqucstre avait été mis S\l1' 

les biens des parellts dl's l'wigrés. Une réso-



170 RÉVOLUTION FRAN~AISE. 

lution fut proposée aux cinq-cents pour auto
riser le partage, et le prélevement de la part 
acquise aux émigrés, afin de lever le séques
treo Dne oppositio~ assez vive s'éleva dalls le 
nouveall tiers. On voulut combattre eette me
sure, qui était toute révolutionnaire, par des 
raisons tiré es du droit ordinaire; on pré
tendít qu'il y avait violation de propriété. 
Cependant eelte résolution fut adoptée. Aux 
anciens, il n'en fut pas de meme. Ce eonseil, 
par l'age de ses membres, par son role d'exa
minateur supreme, avait plus de mesure que 
celui des einq-cents. 11 en partageait moins les 
passions opposées; il était moins révolution
naire que la majorité, et beaucoup plus que 
la minorité. Comme tout corps intermédiaire, 
il avait un esprit moyen, et il rejeta la mesure, 
paree qu'elle entrainait l'exécution d'une loi 
qu'il regardait comme injuste. Les conseils dé
créterent ensuite que le directoire serait juge 
supreme des demandes en radiatian de la liste 
des émigrés. Ils renouvelerent tautes les loís 
contre les pr~tres qui n'avaient pas preté le 
serment, ou qui l'avaient rétracté, et contre 
ceux que les admínistratiolls des départements 
avaient condamnés a la déportation. Ils décré
terent que ces pretres seraient traités comme 
'~migrés rentrés s"ils reparaissaicnt sur le lnri-



toire. lIs consentirent seulement a mettre en 
récIusion ceux qui étaient infirmes et qui ne 
pouvaient s'expatrier. 

Un sujet agita heaueoup les conseils, et y 
provoqua une explosiono Fréron eontinuait sa 
mission dans le Midi, et y eomposait les admi
nistrations etles trihunaux, de révolutionnaires 
ardents. Les memhres des eompagnies de Jé
sus, les eontre-révolutionnaires de toute espece 
qui avaient assassiné depuis le 9 thermidor, se 
voyaient a leur tour exposés a de nouvelles re
présailles, et jetaient les hauts eris. Le député 
Sjméon avait déja élevé des réclamations me
surées. Le député Jourdan d'Aubagne, homme 
ardent, l'ex-girondin Isnard, éleverent, aux 
cim¡-eents, des réclamations violentes, et rem
plirent plusieurs séanees de leurs déclamations. 
Les deux partís en vinrent aux mains. Jourdan 
et Talot se prirent de querelle dans la séanee 
meme, et se permirent presque des voies de 
fait. Leurs coIlegues intervinrent et les sépa
rerent. On nomma une commission pour faire 
un rapport sur l'état du Midi. 

Ces différentes scimes porterent les partís 
a se prononeer davantage. La majorité était 
grande dans les conseils, et toute acquise au 
direetoire. La minorité, quoique annulée, de
venait chaque jOllr plus hardie, et montrait HU-
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vertement son esprit de réaction. C'était la 
continuation du: meme esprit qui s'était mani
festé depuis le 9 thermidor, el qui d'abord 
avait attaftrJé justement les e~ces de la terreur, 
mais. qui, de jour en j~r plus séveré et plus 
passionné, finissait par faire le proces a la ré
volution tout entiere. Quelques membres des 
deux tiers conveptionnels votaient ave e la mi
llorité, et quelques membres du nouveau tiers 
avec la majorité. 

Les conventiollnels saisirentl'occasion qu'al
lait leur fournir l'anniversaíre du 2. 1 janvier, 
pour mettre leurs coIlegues suspects de roya
lisme, ,a une pénible épreuve., lIs proposerent 
une fete, pour célébrer, tous les 2.1 de janvier, 
la mort du dernier roi, et ils firent décider 
que, ce jour , chaque membre des deux conseils 
et du directoire preterait serment de haine 
él la royauté'. eette formalité du serment, si 
souvent_employée par les partís, n'a jamais pu 
etre regardée COrnme une garantie; elle n'a ja
mais été qu'une vexation des vainqueurs, qui 
ont voulu se donner le plaisir de forcer les 
vaincus an parjure. Le projet fut adopté par 
les deux conseils. Les conventionnels atten
daient avec impatiellce la séance du 1 er plu
viose an IV ( 2. r janvier), pour voir défiler a la 
tribune leurs collegnes dUllollveall 1iers, eha, 
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que conseil siégea ee jour-la avee un grand ap
pareil. Une fete était préparée dans Paris; le 
directoire et toutes les autorités devaient y as
sister. Quand il fallllt prononeer le serment, 
quelqlles-1ll1s des nouveaux élus parurent em
barrassés. L' ex-constitnant Dupont de N emours, 
qui était membre des anciens, qui conservait 
dans un age avall~é u"l1e grande vivaci~é d'hu
menr, et montrait l'oppositiop. la plus hardie 
au gouvernement actuel, Dupont de Nemours 
laissa voir quelque dépit, et, en prononc;ant les 
mots ,je jure haine ti la rOfauté, ajouta eeux
ei, et a toute espixe de tyrannie. C'était une 
maniere de se venger, et de jurer haine au di
reetoire sous lles mots détournés. Une grande 
rurtleur s'éleva, et on obligea Dupont de Ne
mours a s'en ten ir a la formule officielle. Aux 
cinq-eents, un nommé André voulut recourir 
aux memes expressions que Dupont de Ne
mours; mais on le rappela de meme a la formule. 
Le président dudireetoire prononc;a un diseours 
énergique, et le gouvernement entier fit ainsi 
la profession de foi la plus révolutionnaire. 

A eette époque arriverent les députés qui 
avaientété échangés eontre la filie de Louis XVI. 
C'étaient Quinette, Bancal, Camus, Lamarque, 
Drouet et l'ex-ministre de la gllerre Belll'IlOn
ville. lis firent le rapporl de lem eaptivité; 
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ún l'écouta avec une vive indignation, on leu!' 
donna de justes marques d'intéret, et ¡ls pri
rent, au milieu de la satisfaction générale, la 
place que la convention leur avait assurée dans 
les conseils. n avait été décrété, en effet, qu'ils 
seraient de droit membres,du corps législatif. 

Ainsi marchaient legouvernementet les par
tís, pendant l'hiver de l'an nr (1795 a 1796)-

La France, qui souhaitait un gouvernement 
et le rétablissement des lois, commen~ait a goti
ter le nouvel état de choses, el l'aurait meme 
approuvé tout·a-fait, sans les efforts qu'on exi
geait d'elle, pour le salut de la république. 
L'exécution rigoureuse des lois sur la réqui
sition, l'emprunt forcé, la levée du trentieme 
cheval, l' état misérable des rentiers payés' en 
assignats, étaient de graves sujets de plaintes; 
sans tous ces motifs, elle aurait trouvé le nou
veau gouvernement excellent. Il n'y a que l' é
lite d'une nation qui soít sensible a la gloire, 
a la liberté, aux idées nobles et généreuses, et 
quiconsente a leur fairedes sacrifices. IJa masse 
veut du repos, et demande a faire le moins de 
sacrifices possible. Il est des moments ou cette 
masse entü~re se réveille, mue de passions 
grandes et profondes : on le vit, en 1789, 
quand il avait fallu conquérir la liberté, et, 
I:'n 1793, quand il avait falln la (léfenore. Mais, 
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~puisée par ees efforts, la grande majorité de 
la Fra~lee n'en voulait plus faire. n f::lllait un 
gouvernement habile et vigoure~x pour obte
!lir d'elle les ressources nécessaires au salut de 
la république. Heureusement la jeunesse, tou
jours prete a une vie aventuriere, présentaít 
de grandes l'essourees poul' l'eeruter les armées. 
Elle montl'ait d'abord beaucoup de répugnance 
á quitter ses foyers; maís elle cédait apres quel
que .résístance. Transportée dans les eamps, 
elle prenait un gout déeidé pour la guerre, et 
y faisait des prodiges de valeul'. Les contdbua
bIes, dont on exigeait des sacl'ifices d'argent, 
aaient bien plus difficiles a soumettre et a 
concilier au gouvernement. 

Les ennemis de la révolution prenaient texte 
des sacrifices nouveaux imposés a la France, 
et déclamaient dan s leurs journaux eontre la 
réquisition, l'emprunt forcé, la levée fol'cée 
des ehevaux, l' état des finan ces , le malheur des 
rentiers, et la sével'e exéeution des lois a l' é
gard des émigrés et des pretl'es. Ils affeetaient 
de considérer le gouvernement eomme étant 
encore un gouvernement révolutionnaire, et 
en ayant l'arbitraire et la violence. Suivant eux, 
on ne pouvait pas se fier encore a luí, et se 
livrer avec séeurité a l'avenir. Ils s'élevaient 
surtout contre le projet d'¡lOf' nouvelle cam-
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pagne; ils prétendaient qu'on sacrifiait le re
pos, la fortnne, la vie des citoyens, a la folie 
des conque tes , et semblaient fachés que la ré
volution eUt l'honneur de donner la Belgique 
a la France. Du reste, il n'était point étonnant, 
disaient-ils, que le gouvernement eut un pa
.reil esprit et de tels projets, puisque le direc
toire etles conseils étaient remplis des membres 
d'une assemblée qui s'était souillée de tous les 
~m~. ~ 

Les patriotes, qui, en fait de reproches et de 
récriminations, n'étaient jamais en demeure, 
trouvaient au contraire le gouvernement trop 
faible, et se montraient déja tout prets a I'ac
euser de condescendance pour les contre-révo
lutionnaires. Suivant eux, on laissait rentrer 
les émigrés et les pretres; on acquittait chaque 
jonr les conspirateurs de vendémiaire; les 
jeunes gens de la réquisition n'étaient pas assez 
séverement ramenés allX armées; l' emprun t 
forcé était per<;n avec mollesse. lIs désapprou
vaient surtout le systeme financier qu'on sem-' 
blait disposé a adopter. Déja on a vu que l'idée 
de sllpprimer les assignats les avait irrités, et 
qu'ils avaient demandé sur - le - champ les 
moyens révolutionnaires qui, en 1793, rame
nerent le papier au pairo Le projet de recomí.' 
aux compagnies financieres pt d'établir une 
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banque réveilla tous leurs préjugés. Le gOll

vernement allait, disaient-ils, se remettre dans 
les mains des agioteurs; il allait, en établissant 
une banque, ruiner les assignat5, et détruire 
le papier-mollnaie de la république, pour y 
substituer un papier privé de la eréation des 
agioteurs. La suppressioll des rations les indi
gna. Rendre les subsistances au eommeree li
bre, ne plus nourrir la ville de París, était une 
attaque a la révolution : c'était vouloir affamer 
le peuple et le pousser au désespoir. Sur ce 
point, les journaux du royalisme scmbIerellt 
d'accord avec eeux du jacobinisme, et le mI
nistre Benezeeh. fut accablé d'invectives par 
lous les partís. 

Une mesure mit le combIe a la colere des 
patriotes contre le nouveau gouvernement. La 
loi du 3 brumaire, en amnistiant tous les faits 
relatifs a la révolution , exceptait cependant les 
crÍmes particuliers, comme vols et assassinats , 
lesquels étaient tOlljours passibles de l'applica
tiou des loís. Aiusi les poursllites eommeneées 
pendant les derniers temps de la convention 
eontre les autcnrs des massacres de septembre , 
furent continuées eomme poursnites ordinaires 
contre l'assassinat. On jugeait en meme temps 
les conspirateurs de vendémiaire, et ils étaient 
presque tous acquittés. L'instruction contI'e les 

VIII. 12 
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auteurs de septembre était au contraire extre
mement rigoureuse. Les patrio tes furent révol
tés. Le nommé Babreuf, jacobin forcené, déja 
enfermé en prairial, et qui se trouvait libre 
maintenantpar l'effet'dela loi d'amnistíe, avait 
commencé un journal, a l'imitation de Marat , 
sous le titre duTribun duPeuple. OIl comprend 
ce que pouvait etre l'imitation d'un modele 
pareil. Plus violent que celui de Marat, le 
journal de Babreuf n'était pas cynique, mais 
plat. Ce que des circonstances extraordinaires 
avaient provoqué, était réduit ici en systeme, 
et soutenu avec une sottise et une frénésie 
encore inconnues. Quand des idées qui ont 
préoccupé les esprits touchent a lenr fin, elles 
restent dans quelques tetes, et s'y changent en 
rnanie et en imbécillité. Babreuf était le chef 
d'une secte de malades qui soutenaient que le 
massacre de septembre avait été incomplet, 
qu'il faudrait le renouveler en le rendant gé
néral, ponr qu'il füt définitif. lis prechaient 
publiquement la loi agraire, ce que les héber
tistes eux-memes n'avaient pas osé, et se ser
vaientd'un nouveau mot, le bonheurcommun, 
pour exprimer le but de leor systeme. L'ex
pression senle caractérisait en enx le dernier 
terme de l'ahsollltisme démagogique. On frémit 
en lisant les pages de Babreuf. Les t'sprits de 
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houne foi en eurent pitié; les ahrmistes fei
gllirent de croire a l'approche d'une nonvelle 
terreur, et il est vrai de di re que les séances 
de la société du Panthéon fourníssaient un 
prétexte spécieux a lenrs cmintes. C'est dans 
le vaste local de Sainte-Genevieve que les ja
cobins avaient recommencé lenr club, comme 
nous avons dit. Plus nombreux que jamais, ils 
étaient pres t.l~ quatre mille, voeíférant a ]a 

fois, bien avant dans la uuít. lnsensiblement 
ils avaient outrepassé la constitutioll, et s'é
taient donné tOllt ce qu'elle défendait, c'est
a-dire un bureau, un président et des brevets; 
en un mot, ils avaient repris le caractere d'une 
assemblée poli tique. La ,ils déclaml\Íent contre 
lesémígrés et les pretres, les agioteurs, les sang
sues du peuple, les projets de banque, la sup
pression des ratioilS, l'abolition des assignats, 
et les procédures instruites contre les patriotes. 

Le directoiré, qui de j Qur en j our se sentait 
mieux établi, et redoutait moins la contre-ré~ 
volution" commen.,;ait a rechercher I'appl'o
bation des espl'its modérés et raisonnables. II 
crut devoir sévir contre ce déchalnement de 
la faction jacobinc. U en avait les moyensdam. 
la constltution et dans les lois existantes; 11 
résolllt de les employer. D'abord, ii 6t st\isir 
plusieurs numéro~ dll journal de Babamf, 

I 2. • 
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coinme provaquant au I'enversement de la 
constitution; ensuíte il 6t fermer la société du 
Panthéon, et plusieurs autres formées par la 
jeunesse dorée, dans lesquelles on dansait et 
ou on lisait les journaux ~ ces dernieres étaient 
situées au Palais - Royal et au boulevart des 
Italiens, sous le titre de Société des É checs , 
Salon des Princes, Salon des Arts. Elles 
étaient peu redoutables, et ne furent compri
ses dans .la mesure que pour montrer de l'im
partialité. L'arreté fut publié et exécuté le 8 
ventase (27 février 1 796). Une résolution de
mandée aux cinq-cents ajouta une condition 
a toutes ce Hes que la con5títution imposait 
déja aux sociétés populaires: elles ne purent 
etre composées de plus de soixante membres. 

Le ministre Bellezech, accusé par les deux 
partís, voulut demander sa démission. Le di
rectoire refusa de l'accepter, et lui écrivit une 
IcUre pour le féliciter de ses services. 1.a lettre 
fut publiée. Le nouveau systeme des subsis
tances fut maintenu; les indigents, les relltíers 
et les fOllctionnaires publics qui ll'avaiellt pas 
mille écus de revellU, obtinrent seuls des ra
tions. On songea aussi aux malheureux ren
tiers qui étaient toujours payés en papier. Les 
deux conseils décréterent qu'ils recevraient 
dix capítaux pomo un en assignats; allgmen-
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tatÍon bien insuffisante, car les assignats n'a
vaient plus que la deux-centieme partie de 
Ieur vaIeur. 

Le rnrectoire ajouta aux mesures qu'il venait 
de prendre, ceBe de rappeler en6n les députés 
eonventionnels en mission. Illes remplac;;a par 
des commissaires du gouvernement. Ces com
missaires, aupres des armées ou des adminis
trations, représentaient le direetoire, et sur
veillaient l'exéeution des lois. lis n'avaient plus 
eomme autrefois des ponvoirs illimités aupres 
des armées; mais, dans un eas pressant, ou le 
pOllvoir du général était insuffisant, eomme 
une réquisition de vivres ou de troupes, ils 
pOllvaient prendre une déeision d~urgenee, 
qui était provisoirement exéeutée, et soumise 
ensl~ite a l'approbation du directoire. Des 
plaintes s'étant élevées eontre beaucoup de 
fonctionnaires choisis par le directoire dans le 
premier moment de son installation, il enjoi
gnít a ses cornmissaires civils de les surveiller, 
de recueillirles pI aintes q ui s' él everaien t con tre 
eux, et de lui désigner eeux dont le rempla
cernent serait convenable. 

Pour surveiller les factions, quí, obligées 
maintenant de se eacher, allaient agir dans 
l'ombre, le direetoire imagina la eréation d'un 
ministere spécial de la políce. 
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La police est u~ objet important daus les 
temps de troubles. Les trois assemblées pré
cédentes lui avaient consacré un comité nom
breux; le directoire ne erut pas devoir la 
laisser parmi les attributions accessoires du 
ministere de l'íntérieur, et proposa aux deux 
cOllseils d'ériger un ministere spécial. l..'oppo
sition prétendit que c'était une institution in
quisitoriale, ce qui était vrai , et ce qui mal
hellreusement était inhérent a un temps de 
factions, et surtout de factions obstinées et 
obligées de comploter secretement. Le projet 
fut approuvé. On appela le député Cochon 
aux fonctioIls de ce nouvean ministere. I .. e di
rectoire aurait voulu encore des lois sur la li
berté de la presse. La cOllstitution la déclarait 
illimítée , sanf les dispositions qui pourraient 
devenir nécessaires pour en réprimer les écarts. 
Les deux conseils, apres une discussion so
lennelle, rejeterent tout projet de loi répres
sive. Les roles furent encore intervertis dans 
cette discussion. I .. es partisans de la révolu
tion, qui devalent etre partisans de la liberté 
illimitée, demandaient des moyens de répres
sion; et l'opposition, dont la pensée secretlt 
inc1inait piutot a la monarchie qu'a la répu
blique, vota pour la liberté illimitée; tant les 
parlis sont gOllvernés par leur intéret! Du 
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reste, la décision était sage. La presse peut 
etre iIlimitée sans danger: illl'y a que la vé
rité de redoutable; le faux est impuissant; 
plus il s'exagere, plus il s'use. Il n'y a pas de 
gouvernement qui ait péri par- le mensonge. 
Qu'importe qu'un Baboouf célébrat la loi agraire, 
qu'une Quotidienne rabaissat la grandeur de 
la révolution, calomniat ses héros et cherchat 
a releverdes princes bannis! Le gouvernement 
n'avait qu'a laisser déclamer: huit jours d'exa
gération et de mensonge usent toutes les plu
mes des pamphlétaires et des libellistes. Mais 
il faut bien du temps et de la philosophie a un 
gouvernement ponr qll'il admette ces vérités. 
II n'était peut-etre pas temps pour la conven
tion de les entendre. Le directoire, qui était 
plus tranquille et plus assis, aurait dit com
mencer a les comprendre et a les pratiquer. 

Les dernieres mesures du directoire, telles 
que la cloture de la société dll Panthéon, le 
refus d'accepter la démission du ministre Be
nezech, le rappel des conventionnels en mis
sion, le changement de certains fonctionnaires, 
prodllisirent le meilleur effet; elles rassurerent 
ceux qui craignaient véritablement la tcrreur, '. 
condamuerent au silellce ceux qui affectaient 
de la' craindre, et satisfirent les esprits sages 
qui voulaient que le gouvernement se pla(1flt 
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au-dessus de tous les partís. La suite, l'activité 
des travaux du directoire, lle contI'ibuerent 
pas moins que tOllt le reste él luí concilier l'es
time. On cornrnenc;;ait él espérer du repos el a 
supposer de 18. durée au régirne actuel. Les 
cinq directeurs s'étaient entourés d'un certain 
appareil. Barras, homme de plaisir, faisait les 
honneurs du Luxembourg. C'est lui, en quel
que sorte, qui représentait poer ses collegues. 
La sociétéavait a peu pres le rnerne aspect que 
l'année précédente; elle présentait un rnélange 
singulier de conditions, une grande liberté de 
rnCeurs, un goiít efft'éné pour les plaisirs, un 
luxe extraordinail'e. Les salons du directeur 
étaient pleins de généraux dont l'éducation et 
la fortune s'étaient faites en deux ans, de four
uisseurs et de gens d'affaires qui s'étaient en
richis parles spéculations et les rapines, d'exi
lés quí rentl'aient et cherchaient él se rattacher 
au gouvernement, d'homrnes él grands talents, 
qui , cornmelll;;ant a croire a la république, dé
siraient y prendre place, d'intrigants enfin qui 
couraient apres la faveur. Des femmes de toute 
origiue venaient déployer leurs charmes dans 
.ces salo115, et user dp. leur influence, daos un 
moment on tout était a demander et a obtenir. 
Si quelquefois les manieres manquaient de 
cette décence et de eette dignité dont on fait 
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tant de eas en Franee, et qui sont le fruit 
d'une société polie, t.l'anquille et exclusive, i L 

Y l'égnait une extreme liberté d' esprit., et eette 
grande abondance d'idées positives que sugge
rent la vue et la pratique des grandes choses. 
Les hommes qui composaient eette société 
étaient affranehis de toute espeee de routine; 
ils ne répétaient pas d'insignifiantes traditions; 
ce qu'ils savaient ils l'avaient appris par leur 
propre expérience. IIs avaient vu les plus 
grands événements de l'histoire, ils y avaient 
pris, ils yprenaient part encore; et il est aisé de 
se figurer ce qu'un tel spectacle devait réveiller 
d'idées chez des esprits jeunes, ambitieux et 
pleins d'espérance. La, bl'illait au premier rang 
le jeune Hoche, qui, de simple soldat aux gardes
fran<,;aises, était devenu en une campaglle gé
néral en chef, et s'était donné en deux allS l'é
ducation la plus soignée. Beau, plein de poli
tesse, renommé eomme un des premiers 
capitaines de son temps, et agé a peine de vingt
sept ans, il était l'espoir des républicains, et 
l'idole de ces femmes éprises de la beauté, du 
talent et de la gloire. A cOté de lui on remar
quait déja le jeune Bonaparte, qui n'avait 
point encore de renommée, mais dont les 
services a Toulon et au 13 vendémiaire étaient 
connus, dont le caractere et la persoIllle éton-
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lIaient par leur singularité, et dont l'esprit était 
frappant d'originalité et de vigueur. Dans eette 
soeiété, ou madame Tallien étalait sa beauté, 
madame Beauharnais sa grace, madame de 
Staeldéployait tout l'éclat desonesprit, ~grandi 
par les eirconstances el la liberté. 

Ces jeunes bommes appelés a dominer dans 
l' état, ehoisissaient leurs épouses, quelquefois 
parmi des femmes d'ancienne eOllditioll, qui 
se trouvaient bonorées de Ieur choix, quel
quefois dans les familles des enriehis du temps, 
qui voulaient ennoblir la fortune par la réputa
tion. Bonaparte venait d'époHser la veuve de 
l'infortuné gélléral Beauharnais. Chaeun son
geait a faire sa destinée, et la prévoyait grande. 
Une foule de carrieres étaient ouvertes. La 
guerre sur le eontinent, la guerre sur la mer, 
la tribune, les magistratures, une grande ré
publique en un mot a défendre et a gouverner, 
e' étaient la de grands buts, dignes d'enflammer 
les esprits! Le gouvernement avait fait récem
ment une acquisition précieuse, celle d'un 
écrivain ingénieux et profond, qui consacrait 
son jeune talent a concilier les esprits a la nou
velle république. M. Benjamín-ColIstant venait 
de publier une broehure intitulée De la Force 
du gouvernement, qui avait produit une grande 
sellsation. Il y démontrait la néeessité de se 



DI grCTOIJ\Jl ([ 796). 

rattacher a un gouvernement qui était le seul 
espoir de la Franee et de tous les partís. 

C'était toujonrs le soin des finanees qui oe
eupait le plus le gouvernement. l,es derllieres 
mesures n'étaient qu'un ajournement de la 
diffieulté. On avaít donné au gouvernement 
une eertaine quantité de biens a vendre, la 
faculté d'engager les grandes forets, l'emprunt 
forcé, et on lui avait laissé la planche aux as
signats eomme ressource extreme. Pour de
vancer le produit de ces différentes ressources, 
íl avait, comme on a vu, créé 60 millions de 
rcscriptions, especcs de bons de l' échiquier, 
OH de bons royaux , acqnittables avec le premier 
numéraire qui rentrerait dans les caisses. Mais 
ces rescriptions n'avaient obtenu COllI'S que 
tres-difficilement. Les banquíers réunis pour 
concerter un projet de banque territoriale, 
fondée sur les biens nationaux, s' étaient retirés 
en elltelHJant les cris poussés par les patriotes 
contre les agioteurs et les traítants. L'emprunt 
forcé se percevait beaucoup plus lentement 
qn'on ne l'avait cru. La répartition portait sur 
des bases extremement arbitraires, puisque 
l'emprunt devait etr'e frappé sur les classes les
plus aisées; chacun réclamait, et chaque part 
de l'emprunt a percevoir occasionait une con
testation aux percepteurs. A peine un tiers était 
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rentré en deux mois. Quelques millions en nu
méraire et quelques miUiards en papier avaient 
été perc;us. Dans l'insuffisance de cette res
sonrce, on avait en encor~ recolirs au moyen 
extreme, laissé a1.1 gouvernement po1.1r suppléer 
a tous les autres, la planche aux assignats. Les 
émissions avaient été portées depuis les deux 
derniers mois, a la somme inouie de 45 mil
liards. 20 milliards avaient a peine fourni lOO 

millions, car les assignats ne valaient plus que 
le deux -: centieme de leur titre. Décidément 
le public n'en voulait plus du tatlt, car ils n'é
ta¡ent plus bons a rien_ lis ne pouvaient servir 
au remboursement des créances, qui étaient 
suspendues; ils ne pouvaient solder que la moi
tié des fermages et de l'ímpot, car l'autre moi
tié se payait en nature ; ils étaient refusés dans 
les marchés ou re~us d'apres le1.1r valeur ré
duite; enfin, on ne les prenait dans ]a vente 
des biens qu'au taux meme oes marehés, les 
encheres faisant taujollrs monter l'offre a pro
portion de l'avilissement du papier. On n'en 
po1.1vait done faire aucun emploi capable de 
leur donner q1.1elque valeur. Une émission 
dont on ne cOllnaissait pas le terme, faisait 
prévoir encore des chiffres extraordinaires qlli 
rendraient les sommes les plus modiques. Les 
milliards signifiaient tont an plus des millions. 
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Cette chute, dont nOllS avons parlé'" ]orsqu'on 
l'efusa d'interdire les encheres clans la vente 
des bien s , était réalisée. 

Les esprits dans lesquels la révolution avait 
laissé ses préjugés, car tous les systemes el 
toutes les puissanees en laissent, voulaient 
qu'on relevat les assignats, en affeetant une 
grande quantité de biens a leut: hypotheque, 
et en employant des mesures violentes pour les 
faire circuler. Mais il n'y a ríen au monde de 
plus impossible a rétablir que la réputation 
d'une monnaie: il fallait done renoneer aux 
assignats. 

On se demande pourquoi on n'abolissait pas 
tout de suite le papier.monnaie, en le l'éduisant 
a sa valeur réelle, qui était de 200 millions au 
plus, et en exigeant le paiement des impots el 
des bien s nationaux, soit en numéraire, soit 
eu assignats au eours? Le numéraire en effet 
reparaissait, et avec auelque abondanee, sur
tou t dans les provinees; ainsi, c' étai tune vé
ritable erreur que de craindre sa rareté; ear le 
papier eomptait pour 200 millions dans la cir
eulation : mais une autre raison emptkha de 
renoneer au papier - monnaie. La seule ri
chesse, il faut le dire toujours, consistait dans 

* Voyez tome VII) page 387 et suiv. 
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les biens nationaux. Leur vente ne pal'aissait 
ni assurée ni prochaine. Ne pouvant done at
tendre que leur valeur vint spontanément au 
trésor par les ventes, iI fallait la représenter 
d'avance en papier, et l'émettre pour la reti
rer ensuite; en un mot, il fallait 'dépenser le 
prix avant de l'avoir re~u. Cette nécessité de 
dépenser ava~t d'avoir vendu, fit songer a la 
création d'un Ilouveau papier. 

Les cédules, qui étaient une hypotheque 
spéciale sur chaque bien, entrainaient de longs 
délais, cal' il fallait qu' eHes portassent l' énon
ciation de chaque domaille; d'ailleurs elles dé
pendaient de la volonté du preneur, et ne le
vaient pas la véritable difficulté. On imagina 
un papier qui, sous le nom de mandats, repré
sentait une valeur fixe de bien. Tout domaine 
devait etre délivré sans enchere et sur simple 
proces-verbal, pour un prix en mandats, égal 
a celui de 1790 (vingt-deux fois le revenu). 
On devait créer ~ milliards 400 mil1ions de ces 
mandats, et leur affecter sur-Ie-champ 2 mil
liards 400 millions de bien s, estimation de J 790. 
Ainsi, ces mandats ne pouvaieut subir d'alltre 
variation que ce He des biens eux-memes, puis
qu'ils en représentaient une qualltité fixe. lis 
ne pouvaiellt pas a la vérité se trouver au pair 
de l'argent, cal' les biells ne valaiellt pas ce 
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qu'ils valaient en 1790; mais ils devaient avoil' 
la valellr meme des biens. 

On résolut d'employer une partie de ces 
mandats a retirer les assignats. La planche des 
assignats fut brisée le 30 plnvíose an IV (19 
février). 45 milliards 500 millions avaient été 
émis. Par les différentes rentrécs, soit de l'em
prunt, soit de l'arriéré, la qnantité ci¡'cnlante 
avait été réduite a 36 milliards, et devait retre 
bientot a 24. Ces 24 milliards, en les réduisant 
au trentieme, représentaient 800 millions : on 
décréta qu'ils seraient échangés contre 800 mil
¡ions de malldats, ce qui était une liquidation 
de l'assignat, au trentíeme de sa valeur Domí
nale. 600 millions de mandats devaient etre 
émis en outre pour le service public, et les 
1200 restants enfermés dans la caisse a trois 
clefs, ponr en sortír par décret, au fUf et a 
mesure des besoins. 

Cette création des mandats était une réim
pression des assignats, avec un chiffre moin
dre, une autre dénomination, et une valenr 
déterminée parrapportaux biens. C' étaitcomme 
si on eut créé, outre les 24 milliards devant 
res ter en circulation, 48 autres millial'ds, ce 
qui aurait fait 72; c'était comme si on eút dé
cidé que ces 72 milliards seraíent rec;us en 
paiement des biens, pOllr trente foís la valclIl' 
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de 1790, ce qui supposait :1 milliards 400 mil
lions de biens affectés en hypotheque. Ainsi, 
le chiffre était réduit, le rapport aux biens 
fixé, et le nom changé. 

Les mandats furent créés le 26 ventóse (.6 
mars). Les biens durent etre mis sur-Ie-champ 
en vente, et délivrés au portenr de mandat sur 
simple prod~s-verbal. La moitié du prix devait 
etre payée dan s la premiere décade, le reste 
dans trois mois. Les forets nationales étaicnt 
mises a parl; et les 2. miUiareIs 400 millions de 
biens étaient pris sur les biens de moins de 
trois cents arpents. Sur-Ie-champ on prit les 
mesures que nécessite l'adoption d'un papier
monnaie. Le mandat étant la monnaie de la ré
publique, tout devait etre payé en mandats. 
I.Jes créances stipulées en numéraire , les baux, 
les fermages, les intérets des capitaux, les im_ 
póts, excepté l'ímpot arriéré, les rentes sur 
l'état, les pensions, les appointements des 
fonctionnaires publics, durent etre payés en 
mandats. Il y eut de grandes diseussions sur 
]a contl'ibution fonciere. Ceux quí prévoyaient 
que les mandats pourraient tomber eomme 
l'assignat, voulaient que, pour assurer a l'état 
une rentrée certaine, on continuat de payer 
la contribution fonciere el) natUl'e. On Ieur 
oLjecta les difficultés de la pcreeption, et on 
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décida qll'elle aurait lieu en mandats, ainsi que 
ceHe des douanes, des droitsd'en registrement, 
de timbre, des postes, etc. On ne s'en tint 
pas Hl.; on crut devoir accompagner la eréation 
<iu nOllveau papier des sévérités ordinaires qui 
accompagnent l'emploi des valeurs foreées; on 
déclara que l'or et l'argent ne seraient plus 
considé,'és comme marchandises, et qll'on ne 
pourrait plus vendre le papier eontre l'or, ni 
1'01' contre le papier. Apres les expériences 
qu'on avait faites, cette mesure était misérabJe. 
On venait d'en prendre en meme temps une 
autre qui ne I'était pas moins, et qui nnisit 
dans l'opinion au directoire: ce fut la clóture 
de la Bourse. Il aurait dli savoir que la clóture 
d'un marché public n'empechait pas qu'il s'en 
établit des milliers ailJeur3. 

En faisant des mandats la monnaie nouvelle, 
et en les mettant partout a la place du numé
raire, le gouvernement commettait une errenr 
grave. Meme en se soutenant, le mandat ne 
pouvait jamais égaler le taux de l'argent. Le 
mandat valait, si l'on veut, autant que la terre, 
mais il ne pOl1vait valoir davantage. Or, la terre 
ne valait pas la moitié du pl'ix de 1790; nn 
bien, meme patrimonial, de 100 mille francs, 
ne se serait pas payé 50 mille en argento Com-' 
ment 100 mille franc5 en mandats en auraient-

VlII. 
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ils valu 100 mille en numéraire? 1l aurait done 
faUu admettre au moins eette différence. Le 
gouvernement devait done, indépendamment 
de toutes les autres causes de dépréciation, 
trouver un premier mécompte provenant de 
la dépréeiation des biens. 

On était si pressé, qu'on 6t circulerdes 
promesses de mandats, en attendant que les 
mandats eux-memes fussent prets a etre émis. 
Sur-Ie-ehamp ces promesses eirculerenta une 
valeur tres-inférieure a leur valeur llominale. 
On fut extremement alarmé, et on se dit que 
le nouveau papier, duquel on cspérait tant, 
allait tomber comme les assignats, et laisser Ja 
république sans aucune ressource. Cependant 
il y avait une cause de cette ehute anticipée, 
et OH pouvait bientot la lever. Il fallait rédiger 
des instructions a l'usage des administrations 
locales, pOllr régler les eas extremement com
pliqués que ferait naltre la vente des biens 
sur simple proees-verbal; et ce travail exigeait 
beaueoup de temps et retardait l'ouverture des 
ventes. Pendant cet intervalle, le mandat tom
bait, et on disait que sa valeur baisserait si 
rapidemellt, que l'état ne voudrait pas ouvrir 
les ventes el abandonner les biens pour une 
valenr nulle; qu'il allait arriver, aux mandats 
ce qm était arrivé aux assignats; qu'ils se ré-
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duiraient successívement a ríen, et qu'alors 
on les l'ecevI'aít en paiement des biens, non a 
leur valeur d'émission, mais a Ieur valeur ré
duite. Les malveillants faisaient entendre ainsi 
que le nouveau papier était un leurre, que 
jamais les bíens ne seraient :tliénés, et que la 
république voulait se les réserver eomme un 
gage apparent et éternel de totites les espeees 
de papier qu'il lui plairait d'émettre. Cepen
dant les ventes s'ouvrirent. Les souscriptions 
furent nombl'euses. Le mandat de 100 franes 
était tombé a r 5 franes. Il remonta successi
vement a 30, 40, et en quelques lieux a 88 
franes. On espéra done un instant le succes de 
la nouvelle opération. 

C'était au milieu des faetions seeretement 
conjurées contre lui que le direetoire se li
vrait a ces travaux. Les agents de la royauté 
continuaient leurs secretes menées. La mort 
de Lemaltre ne lesavait pas dispersés. Brottier, 
acquitté, était devenu le chef de l'agence. Du
verne de Presle, Laville-Heurnois, Despomelles, 
s 'étaient l'éunis a lui, et formaient secrete
ment le comité royal. Ces misérables brouillons 
n'avaient ras plus d'influenee que par le passé; 
ils intriguaient, demandaient de l'argent a 
grands cris, écri vaient de nombreuses eorres
pondances, et promettaient merveilles. lIs 

J 3. 
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étaient tOlljours les intel'm~diaires entre le pré
tendant et ]a Vendée, 011 ils avaient de llOm
brel1x agents. lIs persistaient dans leurs idées, 
et voyant l'insllrt'ection comprimée par Hoche, 
et prete a expirer S01lS ses eoups, ils se eon
firmaient toujours davantage dans le systeme 
de tout faire a París, meme par un mouvement 
de l'intériellr. IIs se vantaient, eomme du temps 
de la convention, d'etre en rapport avec plu
sieurs députés du nouveau tiers, et ils pré
tendaient qu'il fallait temporiser, travailler 
l'opinion par des journal1x, déconsidérer le 
gouvernement , et tout préparer pour que les 
élections de l'année slIivante amenassent un 
nouveau tiers de députés entierement contre
révolutionnaires. lIs se flattaient ainsi de 
détruire la constitlltion républicaine par les 
moyens de la constitution meme. Ce plan était 
certainement le moins chimérique, et c'est celui 
qui donne l'iMe la plus favorable de lenr in
telligence. 

Les patriotes de leur cOté préparaient des 
complots, mais autrement dangereux par les 
moyens qu'ils avaient a lenr disposition. Chas
sés du ParlthéoIl, condamnés tout-a-fait par 
le gouvernement qui s'était séparé d'eux, et 
qui len .. retirait leurs emplois, ils s'étaient 
déclarés contre tni , f't ét:lient devenns ses en-
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nelTIis irréconciliables. Se voyaut poursuivis 
et übservés ave e un grand süin, ils n'avaient 
plus trouvé d'autre ressource que de conspirer 
tres-secretement, et de maniere a ce que les 
chefs de la cOllspiration I'estassent tout-a-fait 
inconnlls. lIs s'étaient choisis quatl'e pour for
mer un directoire secret de salut public; Ba
breuf et Drouet étaient du nombre. Le direc
toire secret devait communiquer avec douze 
agellts principaux qui nc se connaissaient 
pas les uns les autres, ct chargés d'orga"niser 
des sociétés de patriotes dans tous les quartiers 
de París. Ces douze agents, agissant ainsi cha
cun de leur coté, avaient défense de noinmer 
les quatl'e membres dn directoire secret; ils 
devaient parler et se faire obéir au Hom d'une 
autorité mystérieuse et supreme, qui était 
instituée pour diriger les efforts des patriotes 
vers ce qu'ils appelaient le bonheur commun. 
De eette maniere les fils de la cOl1spiration 
étaient presque insaisissabJes, cal' en supposant 
qu'on en saislt un, les autres restaient toujours 
inconnus. Cette organisation s'établit, en ef'fet, 
eomme l'avait projeté Babreuf; des sociétés de 
patrio tes existaiellt dans tout París, et, par 
l'íutermédiaire des douze agcnts principaux, re
cevaient l'impulsion d'uue autorité inconnue. 

Babreuf et ses collegues cherchaient quel 
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serait le mode employé pour opérer ce qu'ils 
appela¡ent la délillrance, et a qui OH remettrait 
1'autorité, quand on aurait égorgé le direc
toire, dispersé les conseils, et mis le peuple 
en possession de sa sOllveraineté. lIs se défiaient 
déja beaucoup trop des provinces et de l'opi
nion pOllf courir la chance d'une élection, et 
appeler une assemblée nouvelle. lis voulaient 
tout simplement en nommer une composée de 
jacobins d'élite, pris dans chaque dép.artement. 
lIs devaient faire ce choix eux-memes, et com
pIé ter cette assemblée en y ajoutant tous les 
montagnardsde l'ancienne convention qui n'a
vaient pas été réélus. Encore ces montagnards 
ne leur semblaient pas donner de suffisantes 
garanties, car beaucoup avaient adhéré, dans 
les derniers temps de la conv.ention, a ce qu'ils 
appela¡ent les mesures liberticides, et avaient 
meme accepté des fonctions du directoire. Ce
pendant ils avaient fini par tomber d'accord 
sur l'admission dans la nouvelle assemblée de 
soixante-huit d'entre eux, qui passaient pour 
les plus purs. Cette assemblée devait s'empa
rer de tous les pouvoirs, jusqu'a ce que le 
bonheur commun fUt assuré. 

Il fallait s'entendre ave e les conventionnels 
non réélus, dont la plupart étaient a Paris. Ba
breuf et Drouet entrerent en communicatioll 
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avec eux. n y eut de grandes diseussiollS sur 
le choix des moyells. lJes conventiolluels trou
vaient trop extraordinaires eeux que proposait 
le direetoire insurrecteur. Ils voulaient le réta
blissement de l' ancienne convention, avec l' or
ganisation prescrite par la constitutíon de J 793. 
Enfin on s'entendít, et l'insurrection fut pré
parée puur le mois de floré al (avril-mai). Les 
moyens dont le directoire secret se proposait 
d'user, étaient vraiment effrayants. D'abord iI 
s'était mis en correspondan ce avee les princi
pales villes de FraIlee, ponr que la révolutjon 
[lit simultanée et semblable partont. J-<es pa
trio tes devaient partir de leurs quartiers en 
portant des guidons sur lesquels seraient écrits 
ees mots: Liberté, Égalité, Constitution de 1793, 
Bonheur commun. Quieonque résisteraÍt au 
peupIe souverain serait mis a mort. On devait 
égorger les cinq directeurs, certains membres 
des cinq-cents, le général de l'armée de l'in-, 
térieur; on devait s'emparer du Luxembourg, 
de la Trésorerie, du télégraphe, des arse
llaux et du dépot d'artillerie de Meudon. Pour 
engager le peuple a se soulever et ne plus le 
payer de vaines promesses, on devait obliger 
tous les habitants aisés de loger, héberger et 
nourrir chaque homme qui aurait pris part a 
l'insurrection. Les boulangers, les marchands 
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oe vin seraiellt tenus oe fournir <lu pain et 
des boissons au peuple, rnoyennant une in
demnité que leur payerait la république, et 
sous peine d'etre pendus a la lanterne en cas 
de refus. Tout soldat qui passerait du coté de 
l'insurrection aurait son équipement en pro
priété, recevrait ulle somrne d'argent, et au
rait la faculté de retourner dans ses foyers. 
On espérait gagner ainsi tous ceuxquiservaient 
a regret. Quant aux soldats dernétier qui avaient 
pris gout a la guerre, on leur donnait a piller 
les rnaisons des royalistes. Pour tenir les ar
mées au complet, et remplacer ceux qui ren
treraient dans leurs foyers, 011 se proposait 
d'accorderaux soldats des avantages tels, qu'on 
ferait lever spontanérnent une multitude de 
nouveaux volontaires. 

On voit quelles combinaisons terribles et in
sensées avaient con<{ues ces esprits désespérés. 
Ils désignereut Rossignol, l'ex·général de la 
Vendée, pour commander l'armée parisienne 
d'insurrecti.on, lIs avaient pratiqué des intelli
gences dans cette légion de police qui faisait 
partie de l'armée de l'intérieur, et toute com
posée de patriotes, de gendarmes des tribu
naux, d'anciens gardes-franc;aises. Elle se mu
tina en eííet, mais trop tot, el fut dissoute par 
le direetojr.e. Le ministre de la poliee Cochon , 
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q ui suivait les progres tle la conspiration, qui 
luí fnt dénoncée par un officier de l'armée de 
l'intérieur qu'on avait vonlu enroler, ]a laissa 
se continuer pour en saisir tous les fils. Le 20 

floréal (9 mai), Baha::uf, Drouet, et les autres 
chefs et agents devaient se réunir rue Bleue, 
chez un menuisier. Des officiers de police, 
apostés dans les environs, saisirent les cons
pirateul's, et les conduisirent sur-Ie-champ en 
prison. On arreta en OlItre les ex-convention
neIs Laignelot, V adier, Amar, Ricord, Chou
<lien, le Piémontais Buonarotti, l'ex-membre 
de l'assemblée législati ve A ntonelle, Pelletier 
de Saint-Fargeau, frere de celui qui avait été 
assassiné. On demanda aussitót aux deux con
seils la mise en accusation de Drouet, qui 
était membre des cinq-cents, et on les envoya 
tons devant la haute cOllr natiollale, qui n'é
tait pas encore organi&ée, et qu'on se mit a 
organiser sur-le-champ. Babreuf, dont la mor
gue égalait le fanatisme, écrivit au directoire 
une lettre singuliere , et qui peignait le délire 
de son esprit.-cc Je suis une puissance, écrivait
il anx cinq directellrs; ne craignez done pas 
de traiter ave e moi d'égal a égal. Je suis le chef 
d'une secte formidable que vous ne détru~rez 
pas en m'envoyant a la mort, et qui, a.pres 
mOIl supplice, n'en sera que plus irritée et 
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plus dangereuse. Vous n'avez qu'un seul fil de 
la conspiration; ce l1'est rien d'avoir arre té 
quelques individus; les chefs renaitront sans 
cesse. Épargnez-vous de verser un sang inutile; 
vous n'avez pas encore fail beauconp d'éclat, 
n'en faites pas davantage, traitez ave e les pa
triotes; ils se souviennent que vous filtes au
trefois des républieains sinceres; ils vous par
donneront, si vous voulez eoncourir avee eux 
au salut de la république. )¡ 

Le directoire ne fit auenn cas de eette lettre 
extravagante, et ordonna l'instruction du pro
ces. Cette instruetion devait etre longue, cal' 
on voulait procéder dans toutes les formes. Ce 
dernier acte de vigueur acheva de eonsolider 
le directoire dans l'opinion générale. La fin de 
l'hiver approehait; les faetions étaient surveil
lées et contenues; l'administraÜon était dirigée 
avee úle et avec soin; le papier-monnaie re
nouvelé donnait seul des inquiétudes; iI avait 
fourni cependant des ressources momentanées 
pour faire les premiers préparatifs de la cam
pagne qui allait s'ouvrir. En effet, la saison 
des opérations militaires était arrivée. Le mi
nistere anglais, toujours astllcieux dans sa pa
litique, avait tenté au pres du gauvernement 
fran~ais la démarche dont l'apinían publique 
lui faisait un devoir. 11 avait ehargé son agent 
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en Suisse, Wickam, d'adresser des questions 
insignifiantes au ministre de France Barthélemy. 
Cette ouverture, faite le I7 ventose(7 mars 1796), 
avait pour but de demander si la France était 
disposée a la paix, si elle consentirait a un 
congres pour en discuter les conditions, si elle 
voulait faire connaItre a l'avance les bases 
principales sur lesquelles elle était résolue a 
traiter. Une pareille démarchc n'était qu'une 
vaine satisfaction douuée par Piu a 5a nation, 
afin d'etre autol'isé par un refus de la France 
a demander de nouveaux sacrifices. Si en ef
fet Pitt avait été sincere, iI n'aurait pas chargé 
de cette ouverture un agent sans pOllvoirs; iI 
n'aurait pas demandé un congres européen, 
qui, par la complication des questions, nt pon
vait rien terminer, et que la France d'ailleurs 
avait déja refusé a l' Autriche par l'intermédiaire 
du Danemark; enfin iI n'aurait pas demandé 
sur quelles bases la négociation devait s' ouvrir, 
puisqu'il savait que, d'apres la constitution, 
les Pays-Bas étaient devenus partie du terri
toire fralll,;ais, et que le gouvernement actuel 
ne pouvait consentir a les en détacher. Le di
rectoire, qui ne voulait· pas etre pris pour dupe, 
fit répondre a Wickam que ni la forme ni l'ob· 
jet de ceUe démal'che u'étaient de nature a 
faire cl'oire asa sincérité; que, da reste, ponr 
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démontrer ses Íntentions pacifiques, iI COlJseu
tait a faire une réponse a des questions qui 
n'en méritaient pas, et qu'il déclarait vouloir 
traiter sur les bases seules fixées par la cons
titution. C'était annoneer d'une maniere défi
nitive que la France nc renoncerait jamais a 
la Belgique. La lettre du directoire, écrite avcc 
convenanee et fermeté,fulaussitót publiéeavec 
ceHe de Wickam. e'était le premier exemple 
el'une diplomatie franche et ferme san s jaetance. 

Chacun approu va le direetoire, et de part 
et d'autre on se pl'épara en Europe a recom
meneer les hostilités. PÍtt demanda au parfe
mellt un nouvel emprunt de 7 millions sterling, 
et il s'effort;a d'en négocier un autre de 3 mil
lions pour l'empereur. Il avaít beaucoup tra
vaillé aupres du roi de Prllsse pour le tirer de 
sa neutra lité et le faire rentrer dans la lutte; 
il lui offrit des fonds, et lui représenta qu'al'
rivant a la fin de la guerre, lorsque tous les 
partis étaient épuisés, iI auraít une supério
rité assurée. Le roí de Prusse ne voulant pas 
retomber dans ses premieres fautes, ne se laissa 
pas abuser, et persista dans sa lleutralité. Une 
partie de son armée, statíonnée en Pologne, 
veillait 11. l'incorporation des nouvelles eon
qllt~tes; l'autre, rangée le long du Rhin, était 
prete a défenclre la ligue de neulraJité cOlltrc 
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celle des puissances qui la violerait, et a pren
tire sons 5a protection ceux des états de l'em
pire qui réclameraient la médiation prussienne. 
La Rus5ie, toujours féconde en promesses, 
n'envoyait pas encore de troupes, et s'occu
pait a organiser la part de territoire qlli lui 
était échue en Pologlle. 

L' Autriche, enflée de ses succes a la fin de 
la campagoe précédente, se préparait a la 
guerre avec ardeur, et se livrait aux espél'an
ces les plus présomptueuses. I,e général auqllel 
elle oevait ce léger re tour de fartune, avait 
cependant été destilué, malgré tout l'éclat de 
sa gloire. Clerfayt ayant oéplu au comeil au
liqne, fut remplacé dan s le commanoement 
de l'armée dll Bas-Rhio par le jeune archiduc 
Charles, oont on espérait beaucoup, sans ce
pendant prévoir eueore ses talents. Il avait 
montré clans les campagnes précéoentes les 
qualités d'un bon officier. Wurmser comman
dait toujours l'armée ou Haut-Rhin. Pour dé
cider le roí deSardaigne acontinuer la guerre, 
on avait envoyé un renfort considérable a 
l'armée impériale qni se battait en Piémont; 
et on lui avait donné le général Beaulieu, qni 
s'était acquis beaucoup de réputation dans les 
Pays-Bas. L'Espaglle, commen~ant a jouir oe 
la paix, était attcntiye a la nOllvelle lIltte qni 
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allait s'ouvrir, et, maintenant mieux éclairée 
sur ses véritables intérets, faisait des vreux 
pour la Franee. 

Le direetoire, zélé eotorne un gouvernement 
nouveau, et jaloux d'illustrer son administra
tion, méditait de grands projets. Il avait mis 
ses armées dans un état de force respeetable; 
mais il n'avait pu que leur envoyer des hom
mes, sans leur fournir les approvisionnements 
nécessaires. TOllte la Belgique avait été mise a 
contribution pour nourrir' l'armée de Sarnbre
et-Meuse; des efforts extraordinaires avaient 
été faits pour faire vivre ce He du Rhin au mi
lieu des Vosges. Cependant on n'avait pu ni 
leur procurer des moyens de transport, ni re
monter leur cavalerie. L'armée des Alpes avait 
vécu des magasins pris aux Autriehiens apres 
la bataille de Loano ; mais elle n' était ni vetue, 
ni chaussée; et le pret était arriéré. La vietoire 
de Loano était ainsi demeurée sans résultat. 
Les armées des provinces de rOuest se trou
vaient, grace aux SOillS de Hoche, dans un 
meilleur état que toutes les atItres, san s etre ce
pendant pourvues de tout ce dont elles avaient 
beso in. Mais malgré cette pénurie, nos armées, 
habituées a souffrir, a vivre d'expédients, et 
(l'ailleurs aguerries par leuI's belles campagnes, 
etaient disposées a de grandes choses. 



Le directoire méditait, disons-nous, de vas
tes projets. Il voulait finir des le printemps 
la guerre de la Veudée, et prendre ensuite 
l'offensive sur tous les points. Son but était 
de porter les armées du Rhin en Allemagne 
pour bloquer et assiéger Mayence, achever la 
sournission des princes de l'Empire, isoler 
l'Autriche, transporter le théatre de la guerre 
au se in des états héréditaires, et faire vi vre ses 
troupes aux dépens de l'ennemi nans les riches 
vallées du Mein et dll N ecker. Quant a l'Italie~ 
il 110urrissait de plus vas.tes pensées encore, 
suggérées par le général Banaparte. Camme 
on n'avait pas profité de la victoire de Loano, il 
fallait, suivant ce jeulle officier, en remporter 
une seconde, décider le roí de Piémont a la 
paix, ou lui enlever ses états, franchir ensuite 
le Po, et venir enlever a l' Autríche le plus 
beau fleuron de sa couronne; la Lombardíe. 
La était le théatre des opératíons décísives; la 
011 aIlait porter les coups les plus sensibles a 
I'Autriche, conquél'ir des équivalents pour 
payer les Pays-Bas, décider la paix, et peut
thre affranchir la belle Italie. D'ailleurs on 
allait nourrir et restaurer la plus pauvre de 
nos armées, au milieu de la contrée la plus 
fertile de la terreo 

Le directoü;e, s'arr~tant a ces idées, 6t quel-
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ques changements dans le commandemeflt de 
ses armées. Jourelan conserva le commandemen t 
qu'il avait si bien mérité a la tete de l'arrnée 
de Sambre-et-Meuse. Pichegru, quí avait trahí 
sa patrie, et dont le crime était déja soup
~onné, fut remplacé par Moreau, qui COlll
mandait en Hollande. On offrit a Pichegrll 
l'ambassade en Suede, qu'il refusa. Beurnon
ville, venu récernrnellt de captivité. relllpla~a 
Morean dan s le commandernent de l'armée 
fran~aise en Bol/ande. Schérer, dont on était 
mécontent poul' n'avoir pas su profitel' el e la 
victoire de Loano, fut remplacé. 0/1 vouJait 
un jeune homme ent¡'epl'enant, pour essayer 
une campagne hardie. Bonaparte, qui s'était 
déja distingué a l'armée d'ltalie, qui d'aílleurs 
paraissait si pénétré des avantages d'une 
marche an·oela des Alpes, parut l'hornme le 
plus propre a remplace .. Schérer. 11 fut promn 
du commandement de l'armée de l'intérieur a 
celui de l'armée d'ltalie. Il partit sur.le-champ 
pour se rendre a Nice. Plein d'ardeur et de joie, 
jI dit en partant, que dans un mois iI serait a 
Milan Ol! a P.!ris. Cette ardenr paraissait té
méraire; mais chez un jeune homme, et dans 
une entreprise hasarcleuse, elle était de han 
augure. 

Des changements pareils furclltopérés clans 
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les trois armées qui garuaient les provinces 
insurgées. Hoche, mandé a París pour con
certer avec le directoire un plan qui mlt fin a 
la guerre civile, y avait obtenn la plus justt' 
faveur, et re<{u les plus grands témoignages 
d'estime. Le directoire, reconnaissant la sagesse 
de ses plans, les avait tous approuvés; et ponr 
que personne n'en put contrarier l'exécution, 
il avait réuni le.s lrois armées des cotes de 
Cherbourg, des 'cotes de Brest et de l'Ouest, 
en une seule, sous le litre d'armée des cotes 
de l'Océan, et lui en avait donné le comman
dernent supérieUl'. C'était la plus grande a1'
mée de la république, cal' eHe s'élevait a cent 
mille hornmes, s'étendait sur plusieurs pro
vinces, et exigeait dans le chef une réunion 
de potlvoirs civils et militaires tOllt-a-fait ex
traordinaires. Un commandement aussi vaste 
était la plus grande preuve de confiance qu'on 
put dOIlller a un général. Hoche la méritaít 
certainernent. Possédant a vingt-sept ans une 
réunion de qualités rnilitaires et civiles, qui 
deviennent souvent dangereuses a. la liberté, 
nourrissant merne une grande ambitioll ,'il 
n'avait pas cette coupable audace d'esprit qui 
pent porter un capita,ine illustre a ambitíonner 
plus que la qualíté de citoyen; ii étaít répubr
caín sinc(~re, et égalait Jourdan en patriotisme 

VIII. u. 
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et en probité. La liberté pouvait applalHlir 
SallS crainte a ses succes, et luí souhaiter el!:'"
victoires. 

Hoche n'avait guere passé qu'un mois a Pa
riso Il était re tourné sur-Ie-champ dans l'Ouest, 
afin d'avoir achevé la pacification de la Vendée 
a la fin de l'hiver ou au commencement dI! 
printemps. Son plan de désarmement et de pa
cification fut rédigé en articles, et convertí en 
arreté par le directoire. Il était convenu, d'a
pres ce plan, qll'un cordon de désarmement 
envelopperait toutes les provinces insurgées, 
et les parcourrait successivement. En attendant 
leur complete pacification, elles étaient SOll

mises au régime militaire. Toutes les villcs 
étaient déclarées en état de siége. n était re
COllIlU en príncipe que l'armée devait vivre 
aux dépens du pays insurgé; par conséquenl 
Hoche était autorisé a percevoir l'impot et l'em
prunt forcé sOlt en nature, soit en especes, 
comme il lui conviendraít, et a former des 
magasins et des caisses pour l' entretien de 
l'armée. Les villes auxquelles les campagnes 
faísaient la guerre des subsistances, en cher
chant a les affamer, devaient etre approvision
nées militairement par des colonnes aUachées 
aux principales d'entre elles. Le pardon était 
accordé a tous les rehelles qui déposeraient 
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¡ellrs armes. Quant aux chefs, ceux qui St'

raient pris les armes a la main devaient etre 
fusillés; ceux qui se soumettraient seraient on 
détenus ou en surveillance dans des villes dé
signées, ou conduits hors de France. Le di
rectoire, approuvant le projet de Hoche, qui 
consistait a pacifier d'abord la Vendée avant 
de songer a la Bretagne, 1'autorisait a terminer 
ses opérations sur la rive ganche de la Loire, . 
avant de ramener ses troupes sur la rive droite. 
Des que la Vendée serait entÍerement son
mise, une ligne de désarmement devait em
brasser toute la Bretagne, depuis Granville 
jusqu'a la Loire, et s'avancer ainst, en parcou
rant la péninsule bretonne, jusqu'a l'extrémité 
du Finistere. C'était a Hoche a fixer le moment 
ou ees provinces, lui paraissant soumises, se
raient affranehies dll régime militaire et ren
cInes an systeme eonstitutionnel. 

Hoche, arrivé a Angers vers la fin de nivose 
(mi-janvier), trouva ses opérations fort déran
gées par son absence. Le succes de son plan 
dépendant surtout de la maniere dont iI serait 
exécuté, exigeait indispensablement sa pré
senee. Le général Willot l'avait mal suppléé. 
La ligne de désarmement faisait peu de pro
gres. Charette l'avait franchie, ~ avait repassé 
sur les derrieres. Le systeme régulíer d'appro-

14, 
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\"isionnement étanl mal sllivi, el l'armée ayant 
souvent manqué du nécessaire, elle s'était Ji. 
vrée de n~uveau a l'indiscipline, el avait 
commis des actes capa bies d'aliéner les habi
tants. Sapinand, apres avoir fait, comme on 
l'a vu, une tentative hostile sur Monlaigu. 
avait obtenu dn général Willot une paix rjdi
enle, a laquelle Hoche ne pouvait pas con
sentir. Enfin Stofflet, jouant toujonrs le prince, 
et Bernier le premier ministre, se renfor<:;aient 
des désertenrs qui abandonnaicnt Charette, et" 
faisaient des préparatifs secrets. Les villes de 
Nantes et d'Angers manquaicllt de vivl'es. Les 
patriotes rMugiés des pays environnan ts s'y 
étaient amassés, et se livraient, dans des 
clubs, a des déclamations fu·ribondes et dignes 
des jaeobins. Enfin 011 répandait que Hoche 
n'avait été rappelé a Pal'is que pour perdre 
son commandement. Les uns le disaient des
titué eomme royaliste, les autres comme "ja
cobin. 

Son re tour dissipa tons les bruits, et répara 
les maux causés par son absenee. Il fit reeom
meneer le désarmement , remplir les magasins, 
approvisionner les villes; iI les déelara toutes 
en état de siége; et, autorisé des-Iors a y exer
cer la dictatuJ;e militail'c, iI f"rma les clubs 
jacobills formés par les réfllgiés, et SlIl'tout 
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llllf' société COllImc a Nantes sous le titre de 
('hambre al'dente. Il refusa de ratifier la paix 
accordéc a Sapinaud; il fit occuper son pays, 
et lui laissa a lui la faculté de sortÍr de Franee, 
Oll de courir les bois, sous peine d'etl'e fusillé 
s'il était pris. 11 í-it resserrer Stofflet plus étroi
tement que jamais, et recommencer les ponr
sllites contre Charette. 11 confia a l'aqjudant
général Travot, qui joignait a une grande in
trépidité toute l'activité d'un partisan, le soill 
de poursuivre Charette avec plusieurs colonucs 
d'infallterie Jégere et de cavalerie, de maniere 
a ne luí Iaisser ni repos, ni espoir. 

Charette, en effet, poursuivi jour et uuít, 
n'avait plus aucun moyen d'.échapper. Les ha
bitallts du Marais, désarmés, surveillés, ne 
pouvaient plus lui etre d'aucun secours. lis 
avaient livré déja plus de sept mille fusils, 
quelques pieces de canon, quarante barils de 
pouclre, et ils étaient clans l'impossibilité de 
reprendre les armes. L'auraient - ils pu' d'ail
leurs, iIs ne l'auraient pas voulu, parc6 qu'ils 
se sentaient heureux du repos dont ils jouis
saient, et qu'ils craignaient de s'exposer a de 
nouvelles dévastations, Les paysans venaient 
dénoncer aux officiers répubIicains les che
mins ou Charette passait, les retraites ou iI 
allait reposer un instant sa téte; et quand iIs 
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pouvaient s'emparer de quelques-uns de ceux 
qui l'accompagllaient, iIs les livraient a l'armée. 
Charette, a peine escorté d'une centaine de 
serviteurs dévoués, et suivi de quelques fem
mes qui servaieI1t a ses pl,!isirs, ne songeait 
pas cependant a se rendre. Piein de dé6ance, 
iI faisait quelquefois massacrer ses hotes, quand 
il craignait d' en etre trahi. Il 6t, dit-on, met
tre a mort un curé qu'il soup~onnait de l'avoir 
dénoncé aux répubIicains. Travot le rencontra 
pIusieurs fois, lui tua une soixantaine d'hom
mes, plusieurs de ses officiers, et entre atItres 
son frere. Il ne lui resta plus que quarante ou 
cinquante hommes. 

Pendant que Hoche le faisait harceIer sans 
relache, et pou,rsuivait son projet de désar
mement, Stofflet se voyait avec effroi entouré 
de toutes parts, et sentait bien que Charette, 
Sapinaud, détruits, et tous les chouans soumis, 
on ne souffrirait pas long-temps l'espece de 
principauté qu'il s'était armgée dans le Haut
Anjou. Il pensa qu'iI ne falJait pas attendre, 
pour agir, que tous les royalistes fussent ex
terminés; alléguant pour prétexte un réglement 
de Hoche, illeva de nouveau l'étendard de la 
révolte, et reprit les armes. Hoche était en ce 
moment sur les bords de Ja Loire, et il alIrát 
se !endre dans le Calvados pour juger de sc~ 
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yeux J'état de la NOl'mandie et de la Bl'etagne. 
U ajourna aussitot son départ, et fit ses prépa
ratifs pour enlever Stofflet, avant que sa ré
volte put acquérir quelque importallce. Hoche, 
du reste, était eharmé que Stofflet luí fournit 
lui-meme l'occasion de rompre la pacification. 
Cette guerre l'embarrassait peu, et lui permet
tait de traiter l' Anjoll comme le Marais et la 
Bretagne. 11 fit partir ses colonnes de plusieurs 
points a la fois, de la Loire, du Layon et de la 
Sch'l'e Nantaise. Stofflet, assailli de tous les 
cotés, ne. put tenir nulle parto Les ]:>aysans de 
l'Anjou étaient encore plus sensibles aux dou
ccurs de la paix que eeux ou Marais; iis n'a
vaient point répondu a l'appel de leur aneien 
chef, et l'avaient laissé commeneer la guerrf' 
avec'les mauvais sujets du pays et les émigrés 
dont son camp était rempli. Deux rassemhle
ments qu'íl avait formés furent dispersés, el 
lui-meme se vit ohligé de courír, comme eha
l'ette, a travers les bois. Mais iI n'avait ni 1'0-
piniatreté, ni la dextérité oe ce ch~f, et SOll 

pays n'était pas anssi heureusement disposé 
ponr cacher une troupe de maraudeurs. Il fnt 
livré par ses propres affidés. Attiré dans une 
ferme, sous prétexte d'une conférence, iI fut 
saisi, garrotté et abandonné aux républicains. 
OH assure que SOll fidele ministre, l'ahhé Ber-
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lIier, prit part a ceUe trahison. La prise de ce 
chef était d'une grande importance par l'effet 
moral qu'elle devait produire sur ces contrées. 
Il fut conduít a Angers; et apres avoir subi un 
interrogatoire, il fut fusillé le 7 ventase (26 fé
vrier), en présence d'un peuple immense. 

Cette nouvelle causa une joie des plus vives, 
et 6t présager que bientot la guerre civile 6-
nirait dans ces malheureuses contrées. Hoche, 
au mílieu des soins si pénibles de ce genre de 
guerre, était abreuvé de dégou.ts de toute es
pece. Les toyalistes l'appelaient naturellement 
un scélérat, un buveur de sang, quoiqu'il s'ap
plíquat a· les détruire par les voies les plus 
loyales; mais les patriotes eux-memes le tour
mentaiellt de leurs calomnies. Les réfugiés de 
la Yendée et de la Bretagne, dont il réprimait 
les fo.reurs, et dont iI cOlltrariait la paresse, 
en ce~sant de les nourrir des qu'il y avait sú
reté pour eux sur leurs terres, le dénonc;aient 
au directoire. Les administratiolls des villes 
qll'il meUait en état de siége, réclamaiellt COll
tre l'établissement du systeme militaire, et le 
déuonc;aient aussi. Des commUlles soumises a 
des amelldes, ou a la perception militaire de 
l'impót, se plaignaient a leur tour. C'était UlI 

concert continuel de plaintes el de réclallla
tions. Hoche, dont le caraeterc élait irritable :' 
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fllt plusieurs foís poussé au désespoil', et de
manda formellement sa démission. Mais le di
rectoire la refusa, et le consola par de nou
veaux témoignages d'estÍme et de confiance. 
Tl lui fit un don national de deux beaux che
vaux, don qui n'était pas seulement une ré
compense, mais un secours indispensable. Ce 
jeune général, qui aimait les plaisirs, qui était 
a la tete d'une armée de cent mille hommes, 
et qui disposait du revenu de plusieurs pro
vinces, manquait cependant quelquefois dn 
nécessaire. Ses appointements payés en papier 
se réduisaient a rien. Il manquait de chevaux, 
de selles, de brides, et il demandait l'autori
sation de prendre, en les payant,. six selles, 
six brides, des fers de cheval, qnelques bou
teilles de rhum, et qn~lques pains de sucre, 
dans les magasins laissés par les Anglais a Qui
beron : exemple admirable de délicatesse, que 
nos généraux républicains donnerenl souvent, 
et qui alJait devenir ton s les jours plusrare, a me
sure que 110S invasions allaient s' étendre, et que 
nos mrenrs guerrieres allaient se corrompre 
par l' effet des conquetes et des mreurs de cour ! 

Encouragé par le gouvernement, Hoche con
tinua ses efforts pour flnir son ouvrage dans la 
Vendée. La pacification complete ne dépendait 
plus que de la prise de Chal'ctte. Ce chef, réduit 

.), 
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anx abois, lit demander a Hoche la permissiolJ 
de passer en Angleterre. Hoehe y consentit, 
d'apres l'autorisation qu'il en· trouvait dans 
l' arrelé du directoire, relatif aux chefs qui fe
raíent lenr soumíssion. Maís Charette n'avait 
faít cette demande que pour obtenir un pea 
de répit, et il n'en voulait pas proliter. De son 
coté, le direetoire ne voulait pas faire gd.ce a 
Charette, paree qu'il pensait que ce chef fa
meux serait toujours un épouvantail pour 1ft 
contrée. Il éerivit a Hoche de ne lui accorder 
aueune transadion. Mais lorsque Hoche re<{ut 
ces nouveaux ordres, Charette avait déja dé
ciaré que sa demande n'étaít qn'une feinte poUl' 
obtenir qu.elques moments de repos, et qu'il 
ne voulait pas du pardon des républícaills. 
Il s'étaitmis de nouveau a courír les bois. 

Charette ne pouvait pas échapper plus long
tempsaux républieains. Poursuivi a la fois pa¡
Jes eolonnes d'infanterie et de eavalerie, ob
servé par des troupes de soldats déguisés, dé
noneé par les habitants, qui voulaient sauvet' 
leur pays de la dévastation, traqué dans les 
bois eomme une bete fauve , iI tomba le 2 ger
minal (:12 mars) dans une embuscade qui lui 
fut tendue par Travot. Armé jusqu'aux dents, 
et entouré de quelques bravcs qni s'effon:;aienl 
de le eouvrir de leurs corps, il se défendil 
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comme un lion, et tomba enfin frappé de pIu
sieurs coups desabre. Il ne voulut rcmettre 
son épée qu'au brave Travot, qui le traita avec 
tous les égards dus a un si grand courage. II 
fut conduít au quartier républicain, et admis 
atable aupres du chef de l'état-major Hédou
ville. Il s'entretint avec une grande sérénité, 
et ne montra nuUe affliction du sort qui 1'at
tendait. Traduit d'abord a Angers, iI fut ensuite 
transporté a Nantes, pour y terminer sa vie 
aux memes Iieux qui avaient été témoins de son 
triomphe. JI subit un interrogatoire auquel il 
répondit avec beaucoup de calme et de conve
nance. On le questionna sur les prétendus ar
tieles secrets du traité de La J aunaye, et il 
avoua qu'il n'en existait point. Il ne chercha 
ni a paUier sa conduite, ni a excuser ses mo
tifs; iI avoua qu'il était serviteur de la ~oyau
té, et qu'il avait travaillé de toutes ses forces. 
a renverser la république. Il montra de la di
gnité et une grande impassibilité. Conduit a~ 
supplice au míIieu d'un peuple irnmense, qui 
ll'était point assez généreux pour lui pardon
ller les maux de la guerre civile, il conserva 
toute son assurance. Il était tout sanglant; iI 
avait perdu trois doígts dans son dernier co~
bat, et portait le bras en écharpe. Sa tete était 
ellveloppée d'un mOllchoil'. 11 ne vou!ut ni Sl} 
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laisser bander les yeux, ni se mettre a geuolJx. 
Resté debout, il détacha son bras de son 
écharpe, et donna le signal. Il tamba mort SUJ"

le-champ. C'était le 9 germinal (29 mars ). 
¡\insi finit cet homme célebre, dont l'indomp
table courage causa tant de maux a son pays, 
et méritait de s'illustl'er dans une autre car
riere. Compromis par la derniere tentative de 
débarquement qui avait été faite sur ses cotes, 
iI ne voulut plus reculer , et finit en désespéré: 
H exhala, dit-on, un vif ressentiment contr~ 
les princes qu'il avait servís, et dOJlt iI se re· 
gardait comme abandonné. 

La mort de Charette causa ~utallt de joie 
que la plus belle victoire sur les Autrichicns. 
Sa mort décidait la fin de la guerre civile. 
Hoche, croyant n'avoir plus ríen a faire dans 
la Vendée, en retira le gros de ses troupes, 
pour les porter au-dda de la Loire, et désarmel' 
la Bretagne. Il y laissa néanmoins des torces 
suffisantes pour réprimer les brigandages isa
lés, qui sllivent d'ordinaire les guerres civiles, 
et pourachever ledésarmement du pays. Avant 
de passer en Bretagne, il eut a comprimer un 
mouvement de révolte qui éclata dans le voisi
llage de l'Anjou, vers le Berry. Ce filt l'occupa
tion de quelques jours; il se porta ensuite avec 
vingt mille hommes eu Rretagne, et, fidele a son 
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plan, I'embrassa d'un vaste cOl'don de la Loire ~ 
Cranville. Les malheureux chouans ne POIl

vaient pas tenir contl'e un effort aussi grand et 
aussi bien concerté; Seépeaux, entre la Villaille 
et la Loire, demanda le premier a se sou
mettre. Il remit un nombre eonsidérable d'ar
mes. A mesure qu'ils étaient refoulés vers 
I'Océan, les ehouans devenaient plus opinia-· 
tres. Privés de munitions, ils se battaient eorps 
a eorps, a coups de poignards et de balo n
nettes. Enfin on les aeeula tout-a-fait a la mel'. 
Le Morbihan, qui depuis long-temps s'étail 
séparé de PUlsaye, rendit ses armes. Les autres 
divisions suivirent cet exemple les unes apres 
les antres. Bientot tonte la Bretagne fut sou
mise a son tour, et Hache n'eut plus qu'il 
distribuer ses cept mille hommes en une mul
titude de cantonnements ponr surveiller le 
pays, et les faire vivre plus aisément.. Le travail 
qlli lui restait a faire ne consistait plus qu'en 
des soins d'administration et de police; iI lui 
fal/ait quelques mois encore d'un gouverne
ment doux et habile pour calmer les haines, eL 
rétablir la paix. Malgré les cris furieux de 
tons les partis, Hache était craint, chéri, res
pecté dans la contrée, et les royalistes com
men~aient a pardonner a une républiqlle si 
dignement représentée. Le clergé surtout, dont 
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il avait SU capter la confiance, lui était entit~

rement dévoué, et le tenait exactement instruit 
de ca qu'il avait intéret a connaitre. Tont pré
sageait la paix et la fin d'horribles calamités. 
L'Angleterre ne pouvait plus compter sur les 
provinces de l'Ouest pour attaquer la répnhli
que dan s son propre sein. Elle voyait , au con
traire, dans ces pays cent mille hommes, dont 
cinquante mille devenaient disponibles, et pon
vaient etre employés a quelque entreprise 
fatale pour elle. Hoche, en effet, nourrissait 
un grand pro.iet, qu'il réservait pour le milieu 
de la belle saison. Le gOllvernement, charmé 
des services qu'il venait de rendre, et voulanl 
le dédommager de la tache dégoutante qu'il 
avait su remplir, fit déclarer pour lui, comme 
pOllf les armées qui remportaient de grandes 
victoires, que l'armée de l'Océan et son chef 
avaient bien mérité de la patrie. 

Ainsi la Vendée était pacifiée des le mois de 
germinal, avant qu'aucllne des armées mt 
entrée en campagne. Le diréctoire pouvait se 
livrer sans illquiétude a ses grandes opéra
tions, et tirer meme des cotes de l'Océan 
d'utiles renforts. 
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CHAPITRE IV. 

-==-

Campagne de 1796. Conque te du Piémont et de la Lom· 
bardie par le général Bonaparte. Bataillcs de Monte
notte, Millesimo. Passagc du pont de Lodi. - Établis~ 

sement et politique des Franr;ais en ltalie.-Opérations 
militaires dans le Nord. Passage du Rhin par les géllP
l'aux Jourdan et Moreau. Eatailles de Radstadt et 
d'Ett.lingen. - L'armée d'Italie prend ses positions sur 
I'Adige et sur le Danube. 

LA cinquieme campagne de la liberté allai.t 
commencer; elle devait s'ouvrir sur les plus 
beaux tbéatres militaires de I'Europe, sur les 
plus variés en obstacles, en accidents, en li
gnes de défense ou d'attaque. C'étaient, d'Ullf~ 
part, la grande vallée du Rhin et les deux val
]ées transversales du Mein et du N ecker; de 
l'autre, les Alpes, le Po, la Lombardie. Les 
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armées qui allajent entrer en ligne étaient les 
plus aguerries que jamais on eut vues sous les 
armes; elles étaient assez nombre uses. ponr 
remplir le terrain sur lequel elles devaient 
agjr, mais pas assez pour rendre les combinai
sons inutiles, et réduire la guerre a une sim
ple invasion. Elles étaient eommandées par de 
jeunes généraux, libres de toute routine, af
franehis de toute tradition, mais instruits ce
pendant, et e~altés par de grands événements. 
Tont se réunissait done pour rendrc la lutte 
opiniatre, variée, féeonde en eombinaisons, et 
digne de l'attention des hommes. 

Le projet du gouvernement fran<;ais, eomme 
on l'a vu, était d'envahir l' Allemagne pour faire 
vi.vre ses armées en pays ennemi, pour déta
eher les prinees de l'Empil'e, investir Mayenee, 
et menaeer les États hél'éditail'es. Il voulait en 
rrll~me temps essayer une tentative hardic en 
Halie pour y nourrir ses armé es et arracher 
eette riche eontrée a l' Autriche. 

Deux belles armées, de soixante - dix a 
quatre-vingt miile hommes' ehacune, étaient 
données sur'le Rhin a deux généraux célebres. 
Une trentaine de mille soldats affamés étaÍent 
eonfiés a un jeune homme inconnu, mais au
dacieux, ponr tenter la {ortnn e :w- del a des 
Alpes. 
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Bonaparte arriva an qllartier-général a Nice 
le 6 germinal an IV (26 mars). Tont s'y trou
vait dans un état déplorable. Les tronpes y 
étaient réduites a la derniere misereo Sans ha
bits, sans sOllliers, sans pale, quelquefois sans 
vivres'; elles supportaient cependant leurs pri
vations avec un rare courage. Grace a cet esprit 
industriellx qui caractérise le soldat fran<;;ais, 
elles avaient organisé la maraude, et descen
daient alternativement et par han des dans les 
campagnes de Piémont pour s'y procurer des 
vivres. Les chevaux manquaiellt absolument a 
l'artillerie. Pour nourrír la cavalerie, on l'avait 
transportée en aniere sur les hords du Rhóne. 
Le trenlÍeme cheval et l'emprunt forcé n'étaient 
pas encore levés dan s le Midi, a cause des 
troubles. Bonaparte avait re<;;u pour toute res
sOllrce deux mille louís en argenf, et un mil
líon en traites, dont une partie fut protestée. 
Pour su ppléer a tout ce qui manquait, on né
gociait avec le gouvernement génois, afin d'en 
obtenir quelques ressources. On n'avait pas 
encore rec;u de satisfaction pour l'attentat com
mis sur la frégate la Modeste, et en réparation 
de cette violatioll de neutralité, on demandait 
au sénat de Genes de consentir un emprunt 
ct de livrer aux Fran<;;ais la forteresse de Gavi, 
qni commande la route de Genes a Milan. On 

VIII. 15 
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exigeait aussi le tappel des familles génoises, 
expulsées pour leur attachement a la France. 
Telle était la situation de l'armée lorsque Bo
naparte y arriva. 

Elle présentait un tout autte aspect, soos le 
rapport dés hommes. C'étaiellt pour la plupart 
des soIdats accourus aux armées a l'époque de 
la:le~ée en masse, instruits, jeunes, habitués 
aux privations, et aguerris par des combats de 
géants, au milieu des Pyrénées et des Alpes. 
Les généraux avaient les qualités des' soldats. 
Les principaux étaient Masséna,jeune Nissard, 
d'un esprit ineulte, mais précis et lumineux au 
milieu cles dangers, et d'une ténaeité indomp
tabIe; Augereau, ancien maitre d'armes, qu'une 
grande braVOllre et l'art d'entrainer les soldats 
avaient porté aUx premiers grades; Laharpe, 
Suisse expatrié, réunissant· l'instruction au 
courage; Serruriet, ancien major, méthodique 
et brave; enfin Berthier, que son activité, son 
exactitude a soiguer les 'détails, son savoir géo
graphique, sa facilité a mesurer de l'reill'éten
due d'un terrain; ou la force numérique d'une 
colonne, rendaient éminemment propre a etre 
un chef d'état-major utile et cornmotle. 

Cette armée avait ses dépots en Provence; 
elle était rangée le long de la chalne des Alpes; 
se líant par sa gauche a vec ceHe de Kellermann, 
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gardant le col de Tende, et se prolougeant vers 
l'Apennin. L'armée active s'élevait all plus a 
tl'ente-six mille hommes. La division Serrurier 
était a Garession, all-dela de l'Apennin, pour 
surveillel· les Piémontais dans leur camp re
tranché de Ceva. Les divisions Augereau, Mas
séna, Laharpe, formant une masse d'envi
ron trente mili e hommes, étaient en-de<,¡a de 
l'Apennin. 

I .. es ~iémolltais, an nombre de vingt ou 
vingt-deux mille hommes, et sons les ordres 
de CoIli, campaient a Ce va , sur les revers des 
monts. Les Autrichiens, au nombre de trente
six ou trente-huit mille, s'avanc;aient par les 
routes de la Lombardie vers Genes. Beaulieu, 
qui les eommandait, s'était fait remarquer dans 
les Pays-Bas. C'était un vieillard que distín
gllait une ardeur de jeune homme. L'ennemi 
pOllvait done opposer environ. soixante mille 
soldats aux trente mille que Bonaparte avait a 
mettre en ligue; mais les Autrichiens et les 
Piémolltais étaient pell d'accord. Suivant l'an
cien plan, Colli vOlllaít couvrir le Piémont; 
Beaulieu voulait se maintenir en commnníea
tion avec Genes et les Anglais. 

Telle était la force respective des deux partís. 
Qlloique Bonaparte se fut déja fait connaitre a 
l'ilrmée d'ltalie, on le trollvaÍt bien jeune ponr 

15. 
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]a commander. Petit, maigre, salls autre appa
rence que des traits romains, et nn regard fixe 
et vif, iln'avait dan s sa personne et sa vie pas
sée rien qui put imposer aux esprits. On le re
~ut sans beallcoup d'empressement. Masséna 
lui en voulait déja pour s'etre emparé de l'es
prit de Dumerbion en ] 794. Bonaparte tint a 
l'armée un langage énergique. « Soldats, dit-il, 
vous etes mal nonrris et presque nns. Le gon
vernernent vous doit beancoup, mais ne peut 
rien ponr vous. V otre patience, votre conrage 
vous honorent, maÍs ne vous procurent ni 
avantage ni gloire. Je vais vous conduire daus 
les plus fertiles plaines du monde; vous y 
trouverez de grandes villes, de riches provin
ces; vous y trouverez honneur, gloire et ri
chesses. Soldats d'ltalie, manqueriez-vous de 
courage?» L'arrnée accueillit ce langage avec 
plaisir: de jet\J}es généraux qui avaient tous 
Ienr fartune a faire, des soldats aventu reux et 
pauvres, ne demandaient pas mieux que de 
voir les beBes contrées qu'on leur annoIl(,;ait. 
Bonaparte fit un arrangemellt avec un fournis
seur, et procura a ses soldats une partie du 
pret qui était arriéré. Il distribua a chacun de 
ses généraux quatre louis en or, ce qui montre 
quel était alors l'état des fortunes. II trans
porta ensnite son qllartier général a Alhenga, 
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et lit marcher toutes les administrations le 
long du littoral, sous le feu des canonnieres 
angIaises. 

Le plan a suivre était le meme qui s'était of
fert l'année précédente a la bataille de Loano. 
Pénétrer par le col le plus bas de l' Apennin , 
séparer les Piémontais des Autriehiens en ap
puyant fortement sur leur centre, telle fut 
l'idée fort simp~e que Bonaparte eon~ut a la 
vue des lieux. JI eommen~ait les opérations de 
si bonne heure, qu'il avait l'espoir de surpl·en
dre les ennemis et de les jeter dans le désordre. 
Cependant il ne put les prévenir. A vant qu'íl 
arrivat, on avait poussé le général Cervoni sur 
Voltri, tout pres de Genes, pour intimider le 
sénat de eette ville, et l'obliger a consentir aux 
demandes du directoire. Beaulieu, craignant le 
résultat de eette démarche, se hata d'entrer en 
action, et porta son armée sur Genes, partie 
sur un versant de l' Apennin, partie sur l'autre. 
I,e plan de Bonaparte restait done exéclltable, 
al'intentioll pres de surprendre les Autriehiens. 
Plusieurs routes conduisaient du revers de l'A
pennin sur son versant maritime : d'abord eeHe 
qui aboutit par la Bocchetta a Genes, puis 
ceHe d'Acqui, et Dego, qui travcrse l'Apennin 
au col de Montenotte, et débouche dans le 
bassiu de Savone. Beaulieu laissa son aile droite 
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a Dego, porta son centre sous d'Argenteau, au 
col de Montenotte, et se dirigea lui-meme avec 
sa gauche, par la Bocchetta el Genes, sur Vol
tri, le long de la mer. Ainsi, sa position était 
ceHe de Dewins a Loano. Une partie de l'ar
mée autrichienlle était entre l'Apennin et la 
mer; le centre, sons d'Argenteau, était sur le 
sommet meme de l'Apennin au col de Monte
notte, et se liait avec les Piémontais campés 
a Ceva, de l'autre coté des monts. 

Les deux armées, s'ébranlant en meme 
temps, se rencontrerent en route le 22 ger
minal ( 1 I avril). Le long de la mer, Beaulieu 
donna contre l'avant-garde de la division La
harpe, qui avait été portée sur Voltri, pour 
inquiéter Genes, et la repoussa. D' Argenteau , 
avec le centre, traversa le col de Montenotte, 
pour venir tomber a Savone sur le centre de 
l'armée fran~aise, pendant sa marche supposée 
vers Genes. Il ne trouva a Montenotte que le 
colonel Rampon, a la tete de douze cents 
hommes, el l'obligea a se replier dans }'an
cienne redoute de Montelegillo, qui fermait la 
route de Montenotte. Le brave colone}, sentant 
l'importance de cette position , s'ellferma dans 
la redoute, et résista avec opiniatreté a tous 
les efforts des Autrichiens. Trois fois iI fut at
taqué par toute l'infanteric ennemie, trois fois 



il ]a repoussa. Au milieu du fen le plus meur
trier, jI 6t jurer a ses soldats de mourir dans 
la redoute, plutót que de l'abandonner. Les 
soldats le jureren1, et demeurerent toute la 
nuit soüs les armes. Cet acte de courage sauva 
les plans du général Bonaparte, et peut-etre 
l'avenir de la campagne. 

Bonaparte, en ce moment, était a Savone. Il 
n'avait pas fait retrancher le col de Montenotte, 
paree qu'on ne se retranche pas quand on est 
décidé a prendre l'offensive. Il apprít ce qui 
s'était passé dans la journée a Montelegino et 
a Vol tri. Sur-Ie-champ il sentit que le moment 
était venu de mettre son plan a exécution, et 
il manreuvra en conséquence. Dans la nuít 
me me il repIia sa droite, formé e par la divi
sion Laharpe" en cet instant aux prises le long 
de la mer avec Beaulieu, et la porta, par la 
route de Montenotte, au-devant d'Argenteau. 
Il dirigea sur le meme point la division Auge
reau, pour soutenir la divisioJl Laharpe. Enfin, 
il 6t marcher la division Masséna par un che
min détourné, au-dela de l' Apennin, de ma
niere a la placer sur les derrieres memes du 
corps de d'Argenteau. Le 23 (J:2 avril) au 
matin, toutes ses colonnes étaiellt en mOllve
ment; placé lui-meme sur un tertre élevé, il 
voyait Laharpe el: AlIgereall marchant SUI' Ar-
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geuteau, et Masséna qui, par un eircuit, che
minait sur ses derrieres. L'infanterie autri
ehienne résista avec bravoure; mais, en velop pée 
de tout coté par des forces supérieures, elle 
fut mise en déroute, et laissa deux mille pri
sonniers et plusieurs centaines de morts. Elle 
s'enfuit en désordre sur Dego, ou étaít le reste 
de l'armée. 

Ainsi Bonaparte, auquel Beaulieu supposait 
l'intention de fi1er le long de la mer sur Genes, 
s'était dérobé tout a coup, et, se portant sur 
la route qui traverse l'Apennin, avait enfoncé 
le centre ennemi, et avait débouché victorjeuse
ment au-dela des monts. 

Ce n'était rien a ses yeux que d'avoir accablé 
le centre, si les Autrichiens n'étaient a jamais 
séparés des Piémontais. Il se porta le jour meme 
(23) a Careare, pour rendre sa position plus 
central e , entre les deux armées coalisées. Il 
était dans la vaUée de la Bormida, qui coule en 
Italie. Plus bas, devant luí, et au f(Hld de la 
vaHée, se trouvaient les Autrichiens, quí s'é
taient ralliés a Dego, gardant la route d' Acqui 
en Lombardíe. A sa gauche, il avait les gorges 
de Millesimo, qui joignent la vallée de la Bor
mida, et dans lesquelles se trollvaient les Pié
montais, gardant la route de Ceva et du Pié
lUont. Il faUait doue tout a lafois, qll'a sa gauehe 
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il fort;:at les gorges de Millesimo, pour etre 
maitre de la route OU Piémont, et qu'en face 
i1 enIevat Dego, pour s'ouvrir la route d'Acqui 
el oe la Lombardie. AIors maltre des deux 
routes, il séparait ponr jamais les coalisés, et 
pouvait a VOlOllté se jeter sur les uns ou sur 
les autres. Le lendemain 24 (13 avril), au ma
tin, il porte son armée en avant; Augereau, 
vers la gauche, attaque Millesimo, el les divi
sions Masséna et Laharpe s'avancent dans la 
vallée sur Dego. L'impétueux Auge,'eau aborde 
si vivement les gorges de Millesimo, qu'il y 
pénetre, s'y engage, et en atteint le fond, 
avant que le général Provera, qui était placé 
sur une hauteur, ait le temps de se replier. 
Celui-ci était posté dan s les ruines du vieux 
chateau de Cossaria. Se voyant enveloppé, il 
veut s'y défendre; Augereau l'entoure et le 
somme de se rendre prisonnier. Provera par
lemente, et veut transiger. Il était important 
de o'etre pas arreté par eet obstade, el sur
]e-champ 00 monte a l'assant de la position. 
Les Piémontais font pleuvoir un déluge de 
pi erres, roulent d'énormes rochers, et éerasent 
des lignes entieres. Néanmoins, le brave Jou
hert soutient ses soldats, et gravit la hauteur 
a Ieur tete. Arrivé a une certaine distan ce , il 
tombe pereé d'une baIle. A ecUe vue, les sol-
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dats se replient. On est forcé de camper le 
soir au pied de la hauteur; on se protége par 
quelques abattis, et on vdlle pendant toute la 
nuit, pour erupecher Provera de s'enfuir. De 
leur coté, les divisions chargées d'agir dans 
le fond de la vallée de la Bormida, ont marché 
sur Dego, et en ont enlevé les approches. Le 
lendemain doit etre la journée décisive. 

En effet, le 2.5 (14 avril), l'attaque redevient 
générale sur tous les points. A la gauche, Au
gereau dans la gorge de Millesimo, repousse 
tous les efforts que fait Colli pour dégager Pl'O
vera, le hat toute la journée, et réduit Pro
vera au désespoir. Celui-ci finít par déposer les 
armesa la tete de quinze cents hommes. Laharpe 
et Masséna, de leur coté, fondent sur Dego, ou 
l'armée autrichiellne s'était renforcée, le 22 et 
le 23, des corps ramenés de Genes. L'attaque 
est terrible; apres plusieurs assauts, Dego est 
enlevé; les Autrichiens perdent une partie de 
leur artillerie, et laissent quatre mille prison
niers, dont vingt-quatre officiers. 

Pendant eette aetion, Bonaparte avait remar
qué un jeunc offieier nommé Lannes, qui 
chargeait avec une grande bravoure; il le fit 
colonel sur le champ de bataiUe. 

On se battait depuis quatl'e jours, et on 
av:út besoin de repos; les soldats se reposaient 
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a peine des fatigues de la bataille, que le brllit 
des armes se fait de uouveau entendre. Six 
mille grenadiers ennemis entrent dans Dego , 
et nous enlevent eeHe position qui avait coúté 
tant d'efIorts. C'était un des corps autrichiens 
qui étaient restés engagés sur le versant ma
ritime de l' Apennin, et qui repassaien1;. les 
monts. Le désordre était si grand que ce corps 
avait donné sans s'en douter an milieu de 
l'armée fran<;aise. Le brave Wnkassovich, qui 
commandait ces six mille grenadiers, croyant 
devoir se sauvcr par un eoup d'audace, avait 
enlevé Dego. Il faut done reeommeneer la ha
tailIe, et renouveler les efforts de la veiUe. 
Bonaparte s'y porte au galop, rallie ses eo
lonnes et les lance sur Dego. Elles sont arre
tées par les grcnadiers antriehiens; mais elles 
reviennent a la charge, et, entrainées enfin 
par l'adjudant-général I .. anusse, qui met son 
chapeau au hout de son épée, elles rentrent 
clans Dego, et reeouvrent leur eonqlH~te en 
faisant quelques centaines de prisonniers. 

Ainsi Bonaparte était maltre de la vallée de 
la Bormida : les Autrichiens fuyaient vers Ac
qui sur la route de Milan; les Piémontais, apres 
avoir perdu les gorges de MilIesimo, se reti
raient sur Ceva et Mondovi. Il était maitre de 
toutes les routes; il avait neuf mille prison-
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niers, et jetait l'épouvante devant luí. Mauiallt 
habilement la masse de ses forces, et la por
tant tantot a MOlltenotte, tantot a Millesimo 
et a Dego, iI avait écrasé partout l'ennemi, 
en se rendallt supérieur a lui sur chaque point. 
C'était le moment de prendre une grande dé
terlllillation. Le plan de Carnot lui enjoignait 
de négliger les Piémontais, pour courir sur les 
Autrichiens. Bonaparte faisait cas de l'armée 
piémontaise, et ne voulait pas la laisser sur 
ses derrieres; iI sentait d'ailleurs qu'il suffisait 
d'un Ilouveau coup de son épée pour la dé
truire, et il trouva plus prudent d'achever la 
ruine des Piémontais. Il ne s'engagea pas dans 
la vallée de la Bormida pour descendre vers 
le Po, a la suite des Autrichiens; iI prit agauche, 
s'enfoll<;a dans les gorges de Millesimo, et sni
vit la route du Piémont. La division Laharpe 
resta seule au camp de San-Benedetto, domi
nant le cours dll Belbo et de la Bormida, et 
observant les AutrichiéIlS. Les soldats étaient 
accablés de fatigues; ils s'étaient battus le 22 
et le 23 a Montenotte, le 24 et le 25 a Mille
simo et Dego, avaient perdu et l'epris Dego le 
26, s'étaient reposés seulement le 27, et mar
chaient encore le 28 sur Mondovi. Au milieu 
de ces marches rapides, on n'avait pas le temps 
de leur faire des distributions régulieres; ils 
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manqllaient de tout, et ils se livrerent a quel
qnes pillages. Bonaparte indigné sévit contre 
les pillards avec une grande rignellr. et mon
tra autant d'énergie a rétablir l'ardre qu':'t 
poursuivreTennemi. Bonaparteavait acqnis en 
quelqlles jours tonte la confiance des soldats. 
Les généraux divisionnaires ét:lient subjugués. 
On écoutait avec attentioll, déj1t .avec admira
tion, le langage précis et figuré du jeune capi
taine. Sur les hallteurs de Monte-Zemoto, qu'il 
fant franchir pour arriver a Ceva, l'armée aper
c;ut les belles plaines du Piémollt et de l'ltalie. 
Elle voyait couler le Tanaro, la Stura, le Pó, et 
tousces fleuves qui vont se rendre dans l' Adria
tique; elle voyait dans le fond les grandes Al pes 
couvertes de neiges; elle fut saisie en contem" 
plant ces belles plaines de la terre promise ". 
Bonaparte était a la tt~te de ses soldats; iI fut 
émn. -«Annibal, s'écria-t-il, avait franchi les 
Alpes; nons, nOns les avons tournées. ) Ce mot 
expliquait la campagne pour toutes les ¡nteIlí
gences. Quelles destinées s'ouvraient alors de
vant nous~ 

Colli' ne défendit le camp retranché de Ceva 
que le temps nécessaire pour ralentir un peu 
notre marche. Cet excellent officier avait SU 

* F.xprt'ssion dp. Ronaparte. 
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raffermir ses soldats, et soutenir leur courage. 
Il n'avait plus l'espoir de battre son redou
table ennemi; mais iI voulait faire sa retraite 
pied a pied, et donner anx Autrichiens le 
temps de venir a son secours par une marche 
détournée, comme on lui en faisait la pro
messe. Il s'arreta derriere la Cursaglia, en avant 
de Mondovi .. Serrurier. qui, au début de la 
campagne, avait été laissé a Garessio pom oh
server Colli, venait de rejoindre l'armée. Ainsi 
elle avait une division de plus. CoIli était cou
vert par la Cursaglia, riviere rapide et pro
fonde, qui se jette dans le Tanaro. Sur la droite, 
Joubert essaya de la passer; mais il faillit se 
noyer sans y réllssir. Sur le front, Serruri~r 
vou~ut franchir le pont de Saint-Michel. 11 y 
réussit; mais Colli le laissant engager, fondit 
sur lui a l'improviste avec ses meilleures trou
pes, le refoula sur le pont, et l' obligea a re
passer la riviere en désordre. La position de 
l'armée était difficile. On avait sur les derrieres 
Beaulieu, qui se réorganisait; iI importait de 
venir a bout de Colli au plus tot. P¡mrtant la 
position ne semhlait pas pouvoir etre ehlevée, 
si elle était bien défendue. Bonaparte ordonna 
une nouvelIe aUaque ponr le lendemain. Le 2 

floré al (2 t avril) on marchait sur la Cursaglia, 
lorsque ron tronva les ponts abandoJlnés. Colli 
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n'avait fait la résistance de la veille que pour 
ralentir la retraite. On le surprit en ligne a 
Mondovi. Serrurier décida la victoire par la 
prise de la redoute principale, celle de la Bi
coque. Colli laissa trois mille morts ou pri
sonniers, et continua a se retirer. Bonaparte 
arriva a Che rasco , place mal défendue, mais 
importante par sa position au confluent de la 
Stura et du Tanaro, et facile a armer avec 
l'artillerie prise a l'ennemi. Dans cette position, 
Bonaparte était a vingt lieues de Savone, son 
point de départ, a dix lieues de Turin, a qllinze 
cI'Alexandrie. 

La confusion régnait dans la cour de Turin. 
Le roi, qui était fort opiniatre. ne voulait pas 
céder. Les ministres d' Angleterre et d' Autriche 
l'obsédaient. de leurs remontrances, l'enga
geaient a s',enfermer dans Turin, a envoyer 
son armée au-dela du Po, et a imiter ainsi les 
grallds exemples de ses aleux. lIs l'effrayaiellt 
de l'illfluence révolutionnaire que les Franf,;aís 
allaient exercer dallS le Piémont; ils deman
{Jaient pour Beaulieu' les trois places de Tor
tone, Alexandrie et Valence; afin qu'il put 
s'enfermer et se défendre dans le triangle 
qu'elles forment au bord du Po. C'était la ce 
qui répugnait le plus au roí de Piémont. Don
Del' ses trois premieres places a son ambitieux 
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voisin de la Lombardie lui était iusl1pporta
LIe. Le cardinal Costa le décida a se jeter dans 
les bras des Fran<;ais. Il lui fit sentir l'impos
sibilité de résister a un vainqueur si rapide, 
le danger de l'irriter par une longne résistance, 
et de le pousser ainsi a révolutionner le Pié
mont; tout cela pour servir une ambition étran
gere et nH~me ennemie, ceHe de I'Autriche.Le 
roi céda, et 6t faire des ouvertures par Colli a 
Bonaparte. Elles arriverent a Che rasco le 4 
floréal (23 avril). Bonaparte n'avait pas de pou
voir pour signer la paix; mais il était maitre 
de signer un armistice, et il s'y décida. JI avait 
négligé le plan du directoire, pour achever de 
rédllire les Piémontais; iI n'avait pas en cepen
dant puur but de conquérir le Piémont, mais 
seulement d'assurer ses derriere~. Ponr con
quérir le Piémont; il fa1lait prendr~Tllrin, et iI 
n'avait ni le matériel nécessaire, ni des forces 
sllffisantes pour fournir un corps de hlocus et 
se réserver une armée active. D'aillel1rs la cam
pagne se hornait des-Iors a un siége. En s'en
tendant avec le Piémont, avec des garanties 
nécessaires, il ponvait fondre en sureté sur 
les Autr'ichiens et les chasser de l'Halie. On 
dis<rit autour de lui qu'il fallait ne pas accorder 
de condition, qu'il fallait détroner un roi, le 
parent des Rourbons, et répandre dans le Pié-
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mont la révolution fran(,;aise. C'était dans l'ar
mée l'opinion de heaucoup de soldats, d'offi· 
ciers et de générallx, et surtout d' Augereau, 
qui était né au faubourg Saint-Antoine, et qui 
en avait les opinions. Le jeulle BOllaparte n'é
tait point de cet avis; iI sentait la difficulté de 
révolutionner une monarchie, qui était la seule 
militaire en Italie, et on les anciennes mreurs 
s'étaient parfaitement conservées; iI ne devait 
pas se créer des embarras sur sa route; iI VOll
lait marcher rapidement a la conquete de l'Ita
lie, qui dépendait de la destrnction des An
trichiens et de leur expulsion au-dela des 
Alpes. Il ne voulait done rien faire qui put 
compliquer sa situation et ralentir sa mar
che. 

En conséquence iI consentit a un armistice; 
mais iI ajouta en l'accordant, que, dans l'état 
respectif des armées, un armistice lui serait 
funeste, si on ne lui donnait des garanties eer
taiues pour ses derrieres; en cOl1séquenee, iI 
demanda qu'on lui livrat les trois places de 
Coni, Tortont; et Alexandrie, avec tous les 
magasius qu'elles renfermaient, lesquels servi
raient a l'armée, sanf a compter ensuite avec 
la république; que les routes dn Piémont fus
sent ouvertes aux Fran(,;ais, ce qui abrégeait 
considérablement le chemin de la Franee au 

VITT. 
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hord du PO; qu'un service d'étape fUt préparé 
sur ces roules pour les troupes qui les traver
seraient; et qu' enfin l'armée sarde flit disper
sée dan s les pIaces, de maniere que l'armée 
franc;aise n'eut ríen a en craindre. Ces condi
tions furentacceptées, et l'armistice fut signé 
a Cherasco, le 9 floréal (28 avril), avec le co~ 
lonel Lacoste et le eomte Latour. 

Il fut convenu que des plénipotentiaires par" 
tiraient sur-Ie-champ pour París, afin de trai
ter de la paix définitive. Les trois places de
mandées furent livrées, avec des magasins 
immenses. Des ce moment l'armée avait sa li
gue cl'opération couverte par les trois plus 
fortes places du Piémont; elle avait des routes 
sures, commodes, beaucoup plus courtes que 
ceHes qui passaient par la riviere de Genes, 
et des vivres en abondance; elle se renforc;ait 
d'uue quantité de soldats qui, au bruit de la 
victoire, quittaient les hopitaux; elle possé
daít une artíllerie l10mbreuse prise a Cherasco 
et dans les différentes pIaces, et grand nombre 
de chevaux; elle était enfin pourvue de tOllt, 
et les promesses du général étaient aceom
plies. Dans les premiers jours de son entrée 
en Piémont, elle avait pillé, paree qu'elle n'a
vait, dans ces marches rapides, rec;n aucune 
distribntion. La faim apaisée, l'ordre fuI. réta-
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hli. Le comte de Saint-Marsan, ministre de 
Piémont, visita Bonaparte et sut lui pI aire ; le 
fi/s nH~me du roí voulut voir le jeune vain
queur, et lui prodiglla des témoignages d'es
time qui le toucherent. Bonaparte leur rendit 
adroitement les flatteries qu'il avait rec;;ues; iI 
les rassura BUI' les intentions du directoire, et 
sur le danger des révolutions. 11 était sincere 
dans ses protestations, cal' il nourrissait déja 
une pensée qu'illaissa percer adroitement daus 
sesdifférents entretiens.Le,Piémont avaitman
qué a tous ses intérets en s'alliant a l'Autriche: 
c'est a la France qu'il devait. s's.lIíer; c'est la 
:France qui était son amie naturelle, cal' la 
France, séparée du Piémont par les Alpes, ne 
pouvait songer a s'en emparer; elle pouvait au 
contraire le défendre contre l' amhition de 
l'Autriehe, et peut-etre meme lui procurer des 
agrandissements.Bonaparte tie pouvait pas sup
posel' que le dil'ectoire consentit a dormer au
cune partie de la Lomhardie au Piémont; car 
elle n'était pas conqllise encore, et on ne vou
lait d'ailleurs la conquérir que pour en faire 
un équivalellt des Pays-Bas; mais un vague es
poir d'agrandissement pOllvait disposer le Pié
mont a s'allier a la France, ce qui nous aurait 
valu uu renfort de vingt mille hommes de 
troupes excellentes. Il ne promit rien, mais iL 

rG. 
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sut excit~r par quelques mots la convoitise et 
les espérances du cabinet de Turin. 

Bonaparte, qui joignait a un esprit positif 
une imagination forte et grande, et qui aimait 
a émouvoir, voulut annoncer ses succes d'une 
maniere imposante et nouvellc : il envoya son 
aide-de-camp Murat pour présenter solennel
lement au directoire vingt et UD drapeaux pris 
sur l'ennemi. Ensuite il adressa a ses soldats la 
proclamation suivante : 

« Soldats , vous avez remporté en qulnze 
{( jours six víctoires, pris vingt et un drapeaux, 
C( cinquante-~jnq pieces de canon, plusieurs 
« place s fortes, et conqllis la partie la plus ri
« che du Piémont; vous avez faít quinze rnille 
« prisonniers *, tué ou blessé plus de dix: mille 
R homllles; vous vous étiez jusqu'ici battus 
c( pour des rocbers stériles, illustrés par votre 
c( courage, mais inntiles a la patrie; vous éga
« lez aujourd'hui, par vos services, l'armée de 
« Hollande et du Rhio. DéllUés de tout, vous 
(c avez suppléé a tout. Vous avez gagné des 
« batailles sans canons, passé des rivieres sans 
« ponts, faít des marches forcées sans souliers, 
« bivouaqué saos eau-de-vie et SOllvent sans 
« pain. Les phalanges républicaines, les soldats 

.. Ce n'est ~u¡'l"f~ que c1ix a ollze miUe. 
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(( de la liberté, étaient seu(s capables de souf
«( frir ce que vous avez souffert : graces vous 
« en soíent rendues, soldats! La patrie recon
« naissante vous devra sa prospérité; et si, vain
(e qneurs de Toulon, vous présageatcs l'immor
«( telle campagne de 1793, vos victoires actuelles 
(( en présagent une plus belle encore. Les deule 
«( armées qui naguere vous attaquaient ave e 
«( audace, fujent épouvantées dcvant vous; les 
e( hommes pervers qui rjaient de votre misere, 
c( et se rejouissaient dans leur pensée des 
«( triomphes de vos cIlIwmis, sont confondus 
« et trcmblants. Mais, soldats, vous n'avez rien 
(e fait, puisqu'il vous reste a faire. Ni Turin, 
« ni Milan ne sont a vous : les cendres des 
« vainqueurs de Tarqujn sont encore foulées 
(e par les assassins de Basseville! On dit qu'il 
« en est parmi vous dont le conrage mollit, 
«( q ui préféreraient retourner sur les sommets 
« de l'Apennin et des Alpes? Non, je ne puis 
e( le croire. Les vainqueurs de Montenotte, de 
« Millesimo , de Dego, de Mondovi, brulent 
« de porter au loin la gloire du peuple fran-
« <,;ais.») 

Quand ces nouvelles, ces drapeaux, ces 
proclamations, arriverent coup sur coup a Pa
ris, la joie fut extreme. Le premier jour, e' é
tait une victoire qlli ouvrait l'Apennin P.t don-
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nait deux mille prisonniers; le second jour, 
c'était une victoire plus décisive qlli séparait 
les Piémontais des Autrichiens, ot donnait six 
mille prisonniers. Les jours suivants appor
faient de nouveaux succes : la destruction de 
l'armée piémontaise a Mondovi , la soumissioD 
du Piémont a Cherasco, et la certitud e d'une 
paix prochaine qui en présageait d'antres. La 
rapidité des sucd~s, le nombre des prisonniers, 
dépassaient tout ce qu'on avait encore vu. Le 
langage de ces proctamations rappelait l'anti
quité, et étonnait les esprits. On se demandail 
de tOlltes parts quel était ce jeulJe général dont 
le nom, connu de quelques appréciateurs, et 
inconnu de la France, éclatait pour la pre
miere fois. On ne le pronolH;;ait pas bien en
core, et on se disait avec joie que la républi
que voyait ¡¡'élever tous les jours de n'ouveallX 
talents ponr l'iHustrer et la défendre. Les COll

seils déciderent par trois fois que l'arméc cl'Ita
lie avait bien mérité de la patrie, et décréterellt 
une fete a la Victoire ponr célébrer l'heureux 
début de la campagne. L'aide-de-camp envoyé 
par Bonaparte présenta les drapeaux au direc
toire. La cérémonie fut imposante. On re~llt 
ce jOllr-la plnsieul's ambassadeurs étrangers, 
et le gouvernement parllt entoUl'é d'I.IIle con
sidération toute notlveHe. 



Le I)iémont soumis, le général Bonaparte 
n'avait plus qu'a marcher a la poursuite des 
Autrichiens, et a courir a la conqlH:~te de l'Ita
líe. La nouvelle des victoires des Franc;ais avait 
profondément agité tous les peuples de cette 
contrée. Il fallait que celui qui allait y entrer 
fUt aussi profond politique que grand capi
taine, pour s'y conduire avec prudence. On 
sait eomment l'Italie se préselltea qui débou
che de l' Apennin. Les Alpes, les plus grandes 
montagnes de notre Europe, apres avoir dé
crit un vaste demi-cercle au couchant, dans 
lequel eHes rellferment la Haute-Italie, retour
nent sur elles-memes, et s'enfoncent tOllt-a
coup en ligne oblique vers le midi, formant 
ainsi une longue péninsule baignée par l' Adria
tique et la Méditerranée. Bonaparte, arrivant 
du couehant, et ayant franehi la ehaine au 
point ou elle s'abaisse, et va, sous le Hom d'A
pennin, former la pénillsule, avait en faee le 
beau demi-cercle de la Haute-Italie, et a sa 
droite, eette péninsule étroite et profonde qui 
forme I'Italie illférieure. Ulle foule de petits 
états divisaient cette eontrée qni soupira tou
jours apres l'unité, sans laquelle iI n'y a pas 
de grande existenee nationale. 

Bonaparte vellaitde traversel' l'étatde Genes, 
qui est placé de ce coté-ei de l' Apennin , et le 
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Piémont qui est au-dela. Genes, 3ntique répu
blique, constÍluée par Doria, avait seule con
servé une ~'éritable énergie entre tous les 
gouvernements italiens. Placée entre les (leux 
armées helligérantes depuis (¡natre ans, elle 
avait su maintenir sa neutralité, et s'étáit mé
nagé ainsi tous les profits dn commerce. En
tre sa capitale et le Uuoral, elle cOlnptait a peu 
pres cent mille habitants; elle entl'etenait ordi
nairement trois a ql1atre mille homri1es de trou
pes; elle ponvait al1 besoin armcr tous les pay
sans de l'Apcnnín, et en former une milice 
excellente; elle était riche en revenus. Deux 
partis la divisaiellt : le partí contraire a la 
France avait en l'avantage, et avait expulsé 
plusieurs familles. Le directoire dut demander 
le rappel de ces familles, et 1me indemnité 
pour l'attentat commis sur la frégate la lJlodeste. 

En quittant Genes, et en s'enfon<;ant a droite 
dans la péninsule, le long dn revers méridio
na} de l' A pennin, se présentait d'aborrl l'heu
reuse Toscane, placée sur les deux bords de 
l' Arno, sóus le soleil le plus doux, et dans 
I'uhe des parties les inieux abl'itées de l'Italíe. 
Une portion de cette contrée formait la pétite 
république de I"ucques, penplée de cent qua
rante mille habitants; le reste formait le grand 
duché de Toscanc, gouverné récemment par 



J'archiduc Léopold, et maintenant par l'archi
due Ferdinand. Dans ce pays, le plus éclairé 
et le plus poli de I'Italie, la philosophie du dix
huitieme siecle avait dOllcement germé. Léo
poId y avait accompli ses belles réformes 
législatives, et avait tenté avec succes les ex
périences les plus honorables pour l'humanité. 
Véveque de Pistoie y avait meme commencé 
une espece de réforme religieuse, en y propa- . 
geant les doctrines jansénistes. Qlloique la ré
volution eut effrayé les esprits dOllx et timides 
de la Toscane, cepeudant c'était la que la 
France avait le plus d'appréciateurs et d'amis. 
L'archidllc, quoique Autrichien, avait été l'un 
des premiers princes de l'Enrope a reconnalh'e 
notre république. Il avait un million de sujets, 
six mille hommes de troupes, el un revellu de 
quinzé millions. Malheureusement la Toscane 
était de tOlltes les principautés italiennes la plus 
incapahle de se défendre. 

Apres ]a Toscane venait I'État de l'ÉgIise. 
Les provinces soumises au pape, s'étendant 
sur les deux versants de l'Apennin, du coté 
de l'Adr'iatique et de la Méditerranée, étaient 
les plus mal administrées de l'Europe. Elles 
n'avaient que leur belle agricultllre, ancienne 
lradition des ages teculés, qui est commune 
a tOlltc "ltalie, el quí supplée aux richesses 
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de I'indnstrie bannie depuis long-temps de son 
sein. Excepté dans les légatiolls de Bologne et 
de Ferrare , ou régnait un mépris profond pOUl' 

le gouvernement des pretres, et aRome, an
tique dépót dn savoir et des arts , ou quclques 
seigneurs avaient partagé la philosophie de 
tons les grands de l'Enrope, les esprits étaient 
restés dans la plus hontense barbarie. Un peuo. 
pIe superstitieux et sanvage, des moines pares
seux et ignorants, formaient cette popnlation 
de denx millions et demi de sujets. L'armée 
était de qllatre a cinq mille soldats, on sait de 
quelle qualité. Le pape, prince vaniteux, ma~ 
gnifique, jalonx de son autorité et de ceHe du 
Saint-Siége, avait une haine profonde pour la 
philosophie du dix-huitieme siecle; il croyait 
rendre a la chaire de saint Pi erre une partie 
de son influence, en déployant une grande 
pompe, et il faisait exécuter des travaux utiJes 
aux arts. Comptant sur la majesté de S3 per
sonne, et le charme de ses paroles qui était 
granel, il avait essayé jadis un voyage aupres 
de Joseph JI, pour le ramener auxdoctrines de 
l'Église, et pour conjurer la phiIosophie qui 
semblait s'emparer de l'esprit de ce prince. Ce 
voyage n'avait point été heureux. Le pontife, 
plein d'horreur pour la révolution fralll;;aise, 
avait lancé I'anatheme contre elle, et preché 



une croisade; il avait merne souffert aRome 
l'assassinat de l'agent fran<,;ais Basseville. Exci
tés par les moines, ses sujets partageaient sa 
haine pOllr la France, et furent saisis de fu
reurs fanatiques en apprenant le succes de 
nos armes. 

L'extrémité de la péninsllle et la Sicile com
posent le royaume de Naples, le plus puissant 
de l'Italie, le plus analogue par l'ignorance 
et la barbarie a l'état de Rome, et plus mal 
gouverné encore, s'il est possible. La, régnait 
un Bourhon, prince doux , imbécille, voué a 
lIIle scule es pece de so in , la peche. Elle absor
hait tous ses moments; et pendant qu'il s'y 
livrait, le gouvernement de son royaume était 
abandonné a sa femme, princesse autrichienne, 
sceur de la reine de France, Marie-Antoinette. 
Cette prihcesse d'un esprit capl'icieux, de pas
sions désordonnée~, ayant un favori vendll aux 
Anglais, le ministre Acton, conduisait les af
faires d'une maniere insensée. Les Anglais, dont 
la poli tique fut toujours ue prcndre pied sur 
le continent, en dominant les petits états qui 
en bordent le littoral, avaient essayé de s'im
patroniser á N aples comme en Portugal et en 
Hollande. lIs excitaient la haine de la reine 
cúntre la l'rance, et lui souftlaient avec cette 
hailJc I'alllbition dt' dominer l'Italie. La popq-



latÍon du royaume de Naples était de six mil
lions d'habilants; l'armée de soixallte mille 
hommes; mais bien différents de ces soldats 
dociles et braves du Piémont, les solJats lIapo
litains, vrais lazaronis, sans tenue, sans disci
pline, avaient la lacheté ordinaire des armées 
privées d'organisation. Naples avait toujours 
promis de réunir trente mille hommes a l'ar
mée de Dewins, et n'avait envoyé que deux 
mille quatre cents hommes de cavalerie, bien 
montée et assez bonne. 

Tels étaient les principaux états situés dans 
la péninsule, a la oroite de Bonaparte. En {ace 
de lui, dans le demi-cercle de la Haute-ltalíe, 
iI trouvait d'abord, sur le penchant de l'A pen
nin, le duché de Parme, PIaisance et Guastalla, 
comprenant cinq cent mille hahitallts, entre
tenant trois mille hommes dp troupes, four
nissant quatre millions de revenu, et gouverné 
par un pl'ince espagnol qui était aneien éleve 
de Condillac, et qui, malgré une saine éduca
tion, était tombé sous le joug des rnoines et 
des pretres_ Un peu plus a droite encore, tou
jours sur le penchant de l'Apellnin, se trouvait 
le duché de l\lodene, Reggio, la Mirandole, 
penplé de quatre cent rnille habitants, ayant 
six mille hommes sous les armes, et placé sous 
l'antorité dn dernier descendant de l'iJlustre 
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maison d'Est. Ce prince défiant avait conc,;u 
une telle Cl'ainte de l'espril du siecle, qu'il 
était devenu prophete a force de peur, et avait 
prévu la révoltltion. On citait ses prédíctions. 
Dans ses terreurs, iI avaít songé a se prérnu
nír contre les coups du sort, et avait amassé 
d'ímmcnses richesses en pressurant ses états. 
A vare et timide, il étaít méprisé de ses sujets, 
quí sont les plus éveillés, les plus malicieux 
de l'ltalie, el les plus disposés a embrasser les 
idées nouvelles. Plus loin, an-dela du Po, ve
nait la Lombardie, gonvernée ponr l' Autriche 
par un archiduc. Cette beIle et fertile plaine, 
placée entre les eaux des Alpes qui la fécon
dent, et ceHes de l' Adriatique qui luí élppor
tent les richesses de 1'0rient, couverte de blés, 
de riz, de paturages, de troupeaux, et riche 
entre toutes les provinces du monde, était mé
contente de ses maitres étrangers. Elle était 
guelfe encore, malgré son long esc1avage. Elle 
contenait dOl1ze cent mille habitants. Milan, 
la capitale, fut toujours l'une des villes les plus 
éclairées de 1'Italie: moins favorísée sous le 
rapport des arts que Floreuce ou Rome, elle 
était plus voisille cepelldant des lumiercs du 
Nord, et elle renfermait grand nombre d'hom· 
mes qui sOllhaitaient la régénération civiIe et 
politiqlle des pellples. 
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Enfill le dernier état de la Haute-Italie élait 
l'antique république de VcnÍse. eette répu
blique, avec sa vieille aristqeratie inscrite au 
livre d'or, son inquisition d'état, son silence, 
sa politique défiante et eauteleuse, n'était plus 
pour ses snjets ni ses voisins une pniss3nee 
redoutable. A vee ses provinces de terre-ferme 
sitnées au pied du Tyrol, et ceHes d'I1Iyrie, 
elle comptait :\ peu pres trois millions de su
jets. Elle pouvait lever jusqu':\ einquante mille 
Esclavons, bons soldats, paree qu'ils étaient 
bien disciplinés, bien entretenus et bien payés. 
Elle était riche d'une antique richesse; mais on 
sait que depuis deux siecles son commerce avait 
passé dans I'Océan, et porté ses trésors chez 
les insulaires de l' Atlantique. Elle conservait 
a peine quelqués vaisseaux; et les passages 
des lagunes étaient presque comblés. Cepen
dant elle était puissante encore en revenllS. 
5a politique consistait a amuser ses peuples, 
a les assoupir par le plaisir et le repos, et a 
observer la plus grande neutralité a l'égard des 
puissances. Cependant les nobles de terre
ferme étaient jaloux du livre d'or, et suppor
taient impatiemment le joug de la noblesse 
retranchée dans les lagunes. A Venise meme, 
une bourgeoisie assez rjche commeIll;ait a ré
fléchir. En 1793, la coalition avait forcé le sp-
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llat á se prolloncer contre la France; ii avait 
cédé, mais iI revint a sa politíque neutre, des 
qu'on commen~:l á tl'aiter avec la république 
franc;aise. Comme on I'a vu précédemment, iI 
s'était pressé autant que la Prusse et la Toscal1e 
pour envoyer un ambassadeur a París. Main
tenant encore, eédant aux instanees du diree
toire, ii venait de signifier au chef de la mai
son de Bourbon, alors LOllis XVIII, de quitter 
Vérone. Ce prince partit, mais en déclarant 
'qu'il exigeait la restitution d'llne armure don
née par son aleul Henri IV au sénat, et la 
suppression du nom de sa famille des pages 
du livre d'or. 

TelIe était alors l'Italie. L'esprit généraI du 
siecle y avait pénétré, et enflammé beaucoup 
de tetes. Les habitants n'y souhaitaient pas 
tous une révolution, surtout ceux qui se sou
venaient des épouvantables scimes qui avaient 
ensanglanté la natre; mais tous, quoique a des 
degrés différents, désiraient une réforme; et iI 
n'y avait pas un ereur qui ne battit a l'idée de 
l'indépendance et de l'unité de la patrie ita
lienne. Ce peuple d'agriculteurs, de bourgeois, 
d'artistes, de nobles, les pretres exceptés quí 
ne connaissaient que l'Église pom patrie, s'en
flammait a l'espoir de voir toutes les parties 
<In pays réunÍt>s en une seule, saus un meme 
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gouvernement, républicain ou rnouarchique, 
rnais italien. Certes, une population de Villgt 
millions d'ames, des cOtes et un sol admira
bles, de grands pOl'ts, de magnifiques villes, 
pouvaient composer un état glorieux et puis
santl IL ue manquait qu'llne armée. Le Piémont 
seul, toujours eugagé dans les guerres clu con
tinent, avait des troupes braves et disciplinées. 
Sans doute la natUl'e était loin d'avoir refusé 
le courage naturel aux autres parties de 1'1talie; 
mais le eourage naturel n'est rien san s une 
forte organisation militaire. L'Italie n'avait pas 
un régiment qui put supporter la vuc des balo n
neUes fran<;aises ou autrichiennes. 

A l'approche des FraIll;ais, les ennemis de la 
réforme politique furent frappés d'épouvante; 
ses partisans transportés de joie. La masse en
tiere était dana l'anxiété; elle avait des pres
sentiments vagues, incertains; elle ne savait 
s'íl fallait craindre ou espérer. 

Bonaparte, en entrant en Italie, avait le 
projet et l'onll'tl d'eu chassel' les Autrichiells. 
Son gouvernement voulant, eomme on 1'a dit, 
se procurer la paix, ne songeait a eonquérir 
la l,ombardie que pour la rendre a l' Autriche, 
et forcer eeIle-ei a céder les Pays-Bas. Bona
parte ne pouvait done guere songer a am-an
ehir !'Halie; d'ailleurs av('c trente et quelques 
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11ülle hommes pouvait·il afficher un but poli
tique? Ccpendant les Autrichiens une fois re
jetés au-deJa des Alpes, et sa puissance bien 
assurée, il pouvait exercer une grande in .. 
fluenee, et, suivant les événements, tentér dé 
grandes choses. Si, par exem¡Jle, les Autri
ehiens battus partout, sur le Po, sur le Rhin 
et le Danube, étaient obligés de eéder meme 
la Lombardie; si les peuples vraimént enflam
més pour la liberté se pro.non~aient pour elle 
a l'approehe des armées fran<;aises, alors de 
grandes destinées s'ou vraient pOtlr I'Italie! Mais 
en attC'ndant, Bonaparte clevait n'afficher au
eun hut ponr ne pas irriter tous les prinees qu'il 
laissait sur sesderrieres. Son intelltiou était done 
de ne montrer aucun projet révolutionnaire, 
mais de ne point contrarier non plus l' essor 
des imagi.nations, et d'attendre les effets de la 
présence des Fran~ais Sllr le peuple italien. 

C'est ain5i qu'il avait évité d'eneonrager les 
méeontents du Piémont, paree qu'il y voyait un 
pays diffieile a révolutionller, nn gouverne
ment fort, et une armée dont l'allianee pon
vait etre utile. 

L'armistiee de Cherasco était a peine signé 
qu'i! se mit en route. Beaucoup de gens dans 
l'armée désapprouvaient une marche en a\;ant. 
Quoi! disaicnt-ils, Hons ne sornmes que trente 

VIII. 17 
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et quelques mille, notls n'avons révolutionné 
ni le Piémont ni Genes; noas laissons 'derriere 
nous ces gouvernements, nos ennemis secrets, 
et nouS allons essayer le passage el'un grand 
fleuve eomme le Po! nous lancer a travers la 
Lombardie, et décider, peut-etre, par llotre 
présence, la république de Venise a jeter cin
quante mille hommes dans la balance! - Bona
parte avait l'ordre d'avancer, et iI n'était pas 
homme a res ter en arriere d'un ordre auda
cieux; mais il l'exécutait paree qu'il l'approu
vait, et ill'approuvait par des raisons profondes. 
Le Piémont et Genes nons embarrasseraient 
bien plus, disait-il, s'ils étaient en révollltion ; 
grace h l'armistiee, nous avons une route as
surée par trois places fortes; tous les gouver
nements de l'ltalie seront sOllmis, si nous sa
vous rej eter les Autrichiens au-dela des Alpes; 
Veuise trembIera si nous sommes victorieux 
a ses cotés; le bruit de notre canon la déci
dera meme a s'allier a nous; iI faut donc s'a
vaneer non pas seulement au-deJa du Po, mais 
de l' Adda, du Mincio, jusqu'a la belle ligue de 
l' Adige; la nous assiégerons Mantoue, et nons 
ferons trembler toute l'Italie sur nos derrieres. 
- La tete du jeune général, enflammée par sa 
mar.che, concevait meme des projets plus gi
gantesqnes cncore que ceux qu'il avouait a 
son armée. Il vOlllait , aprés avoir anéanti Beau-
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lieu, s'enfoncer dans le Tyrol, repasser les Al
pes une seconde fois, et se jeter dans la vallée du 
Danube, pOllr s'y réunir aux armées parties des 
hords du Rhin. Ce projet colossal et imprudent 
était un tribut qu'un esprit vas te et précis ne 
pouvait manquerde payer a ladoubleprésomp
tion de la jeunesse et d u succes. 11 écrivit a son 
gouvernement pour etre autorisé a l'exécuter. 

Il était entré en campagne le 2.0 germinal 
(9 avril); la soutníssion clu Piémont était ter
minée le 9 floréaI (2.8 avril) par l'armistice de 
Cherasco; il Y avait employé dix-huit jours. JI 
partit sur-le - champ afin de poursuivre Beau-" 
lieu. JI avaít stipulé avec le Piémont qu'on luí 
livl'erait Valence pour y pass el' le Po; mais cetle 
condition était une feinte, cal' ce n'est pas a 
Valence qu'il voulait passer ce fleuve. Beaulieu, 
en apprenant l'armistice, avait songé a s'empa
rer, par surprise, des trois places de Tortone, 
Valence et Alexandrie. Il ne réussit a sur
prendre que Valence, dans laquelle il jeta les 
Napolitains; voyant ensuite Bonaparte s'avan
cer rapidement, iI se hata de repasser le Po, 
pour mettre ce fleuve entre lui et l'armée 
fraul,;aise. Il alla campera Valeggío,au confInent 
du Po et du Tésin, vers le sommet de l'angle 
formé par ces deux fleuves. Il y éleva quelques 
retranchements pour consolider sa posítion, 

17· 
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et s'opposer au passage de l'armée fran<:ai5e. 
Bonaparte, en quittant les états du roí de 

Piémont, et en entrant dans les états du dnc 
de Parme, re(,;ut des envoyés de ce prince, ql1 i 
venaient intercéder la clémence du vainqueur. 
Le due de Parme était parent de l'Espagne; il 
rallait done avoir a son égard des ménagements t 

qui, du reste, entraient dans les pl'ojets du gé
néral. Mais on pouvait exercer sur lui quelques
uns des droits de la guerreo Bonaparte rec;ut 
ses envoyés au passage de ]a Trebbia; iI affecta 
quelque courroux de ce que le duc de Parme 
n'avait pas saisi , pour faire sa paix, le moment 
ou l'Espagne, sa parente, traitait avec la répu
blique franc;aise. Ensuite il aecorda un armis
tice, en exigeant un tribut de 2 millions en ar
gent, dont la caisse de l'armée avait un grand 
hesoin; seize eents chevaux, nécessaires a 1'ar
tillerie et aux bagages; une grande quantité de 
blé et d'avoine; la faculté de traverser ]cduché, 
et l'établissement d'h6pitaux pour ses malades, 
aux frais dll prince. Le général ne se borna pas 
la: il aimait et sentait les arts comme un Ita
lien; iI savait tout ce qu'ils ajoutent a ]a splen
deur d'un empire, et reffet moral qu'ils pro
duisent sur l'imagination des hommes: il exigea 
vingt tableaux, au choix des commissaires fran
~ais, pour elre transportés a París. Les envoyés 
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du cluc, trop heureux de désarmer, a ceprix, 
le courroux du général, consentirent a tout, 
et se h.1terent d'exécuter les conditions de 1'ar
mistice. Cependant ils offraient un million 
pour sauver le tablean de saínt Jérome. Bo
llaparte dit a l'armée : « Ce million, IlOUS 

II l'aurions bientot dépensé; et nous en trouve
(( rons bien d'antres a conquérir. Un chef
\( d'ceuvre est éternel, il parera notre patrie. » 

Le million fut refusé. 
Bonaparle, apres s'thre c10nné les avantages 

de la conquete sans ses embarras, continua sa 
marche. La coudition coutenue dans l'armistice 
de Cherasco, relativement au passage du Po a 
Valence, la direction des principales coloones 
fran<;aises. vers cette vine, tunt faisait croire 
que Bunaparte allait tenter le passage du fleuve 
dans ses environs. Tandis que le gros de son 
armée était déja réuni sur le point ou Beaulieu 
s'attendait an passage, le 17 floréal (6 mai), il 
prend, avec un corps de trois mille cinq cents 
grenadiers, sa cavalerie et vingt-quatre pieces 
de canon, descend le long du Po, et arrive 
le 18 au matin a Plaisance, apres une marche 
de seize lieues et de trente-six heures. La cava
lerie avait saisi en route tous les hateaux qui 
se trouvaient sur les bords du fleuve, et les 
avait amen(~s a Plaisance. Elle avait pris beau-
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coup de fourrages, et la pharmacÍe de rarmée 
autrichienne. Un bac transporte l'avant-garde 
commandée par le colonel Lannes. Cet offieier, 
a peine arrivé a l'autre bord, fond avec ses 
greuadiers sur quelqnes détachements autri
chiens, qui couraient sur la rive gauche du PÓ, 
et les disperse. Le reste des grenadiers franchit 
successívement le fleuye, et on coromence a 
construire un pont pour le passage de l'armée, 
qui avait re<;;u l' ordre de descendre a son tour 
sur Plaisance. Ainsi, par une feinte et une 
marche hardie, Bonaparte se trouvait au-dela 
du Po, et avec l'avantage d'avoir tourné le 
Tésin. Si, en effet, iI eut passé plus haut, 
outre la diffieulté de le faire en présence de 
Beaulieu, il aurait donné contre le. Tésin, et 
aurait eu encore un passagc a effectuer. Mais, 
a PlaÍsanee, cet inconyénient n'existait plus, 
car le Tésin est déja. réuni au Po. 

Le 18 mai, la division Liptai, avertie la pre
miere, s'était portée a Fombio, a une petite 
distance du Po, sur la mute <le Pizzighitone. 
Bonaparte, ne voulant pas la laisser s'établir 
dans une position ou toute l'armée autrichienne 
allait se rallier, et ou iI pouvait etre ensuite 
obligé de recevoir bataille avec le Po a dos, se 
hate de combattre avec ce qu'il avait de forces 
sons la maín. Il fonrl sur eette division qui 
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s'était retranchée, la déloge apres une action 
sanglante, et lui fait deux mille prisonniers. 
I,e reste de la divísion, gagnant la route de Piz
zighitonc, va s'cufermer dans cette place. 

Le soir du meme jour, Beaulieu, averti du 
passage du Pó a PlaisaRce, arrivait au secours 
de la divisionLiptai. Il ignorait le désastre de 
eette division; ii donna clans les avant-postes 
fran<;ais, fut accueilli chaudement el obligé de 
se replier en toute hateo Maiheureusernent le 
brave général Laharpe, si utile a l'armée par 
son intelligence et sa bravoure, fut tué par 
ses propres soIdats, au milieu de I'ohscurité de 
la nuit. Toute l'armée regretta ce hrave Suisse, 
que la tyranniedeBerneavait conduit enFrance. 

Le PÓ frauchi, le Tésin tourné, Beaulieu 
hattu et hors d' état de tenir la campagne , la 
route de Milan était ouvertc. Il était naturel a 
un vainqueur de vingt-six ans d'etre impatient 
d'y entrer. Mais avant tout, Bonaparte désirait 
achever de détl'llire Beaulieu. Pour cela, il ne 
voulait pas se con ten ter de le hattre, il voulait 
encore le tourner, lui couper sa retraite, el 

l'ohiiger, s'il était possible, a mettre bas les 
armes. II fallait, pour arriver a ce hut, le pré
venir au passage des fleuves. Une multitud e de 
fleuves descendent les Alpes, et traversent fa 
Lombardie pour se rendl'e daus le l'ó ou dans 
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l' Adriatique. Apres le Po et le Tésin, viennent 
l'Adda, 1'0g1io, le Mincio, l'Adige et quantité 
d'autres encore. Bonaparte avait maintenant 
devant lui l'Adda, qu'il n'avait pas pu tourner 
comme le Tésin, paree qu'il aurait fallu ne tra
ver ser le Po qu'a Crémone. On passe l'Adda ;\ 
Pizzighitone; mais les débris de la division 
Liptai venaíent de se jeter dans cette place.Bo
naparte se hata de remonter l' Adda, pour ar"" 
river au pont de Lodi. Beaulieu y était bien 
avant lui. On ne pouvait done pas le prévenir 
au passage de ce fIeuve. Mais Beaulieu n'avait 
a Lodi que douze mille hommes et quatre mille 
eavaliers_. Deux autres divisions, sOus Colli el 

Vukassovich, avaient faít un détour sur Milan, 
pour jeter garnison dans le chatean, et devaient 
revenir ensuite sur I'Adda pour le passer a Ca s
sano, fort au-dessus de Lpdi. En essayant done 
de franchir l' Adda a Lodi, malgré la présence 
de Beaulieu, on pouvait arriver sur l'autre 
rive avant que les deux divisions, qui devaient 
passer a Cassano, eussent achevé lenr mouve
mento Alors, il y avait espoir de les couper. 

Bonaparte se trouve devant Lodi le 20- flo
réal (9 mai). Cette ville est placée sur la rive 
meme par laquelle arrivait l'armée fran~aise. 
Bonaparte la fait attaquer a l'improviste, et y 
pénetxe lllalgré les Autrichiells. Ceux-ei, quit-
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tant alors la ,'ille, se retirent par le pont, et 
vont se réunir sur l'autre rive au gros de Jeur 
armée. C'est sur ce pont qu'il fallait passer, en 
sortant de Lodi, pour franchir l'Adda. Douze 
mille hommes d'infanterie et quatre mille ca
valiers étaient rangés sur le bord opposé ; vingt 
pieces d'artillerie entilaient le pont ; une nuée 
de tirailleurs étaient placés sur les rives. 11 
n'était pas d'usage a la guerre de braver de 
pareilles difficultés : un pont défendu par seize 
mille hommes et vingt pieces d'artillerie était 
un obstacle qu'on ne cherehait pas a surmonter. 
Toute l'armée fraw;aise s'était mise a l'abri dll 
feu derriere les murs de Lodi, attendant ce 
qu'ordonnerait le général. Bonaparte sort de la 
ville, parcourt tous les bords du fleuve au mi
lieu d'une grele de balles et de mitraille, et, 
apres avoir arreté son plan, rentre dans Lodi, 
pour le faire exécuter. Il ordonne a sa cava
lerie de remonter l'Adda pour aner essayer de 
le passer agué au-dessus du pont; puis il fait 
former une eülüllue de six mil/e grenadiers; iI 
pareourt leurs rangs, les encüurage, et leur 
commnnique, par sa présence et par ses pa
roles, un courage extraordinaire. Alors iI 01'

donne de déboucher par la porte qui donnait 
sur le pont, et de marcher au pas de COUl'se . 

. 1l avait calculé que, par la rapidité du mouve-
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ment, la colonue n'aurait pas le temps de 
souffrir beaucoup. Cette colonn~ redoutable 
serre ses rangs, et débouche en COllrant sur le 
ponto Un feu épollvalltable est vomi sur elle; 
la tete elltiere est renversée. N éanmoins elle 
avance; arrivée au milieu du pont, elle hésite; 
mais les gélléraux la soutiennent de la voix et 
de leur exemple. Elle se raffermit, marche en 
avapt, arrive sur les pieces et tue les canon
niers qui veulent les défendre. Dans cet instant, 
l'infanterie autrichienne s'approche a son tour 
pour soutenir son artillerie; mais apres ce 
qu'elle venait de faire, la terrible colonne ne 
craignait plus les balonnettes ; elle fond sur les 
Al1trichiens au moment ou notre cavalerie, qui 
avait trouvé un gué, menac,;ait leurs flanes; elle 
les renverse, les disperse, et leur faít deux 
mille prisonniers. 

Ce COl1p d'audace extraordinaire avait frappé 
les Autrichiens d'étonnement; mais malheu
rellsement il devenait inutile. Colli et Vukas
sovich étaient parvenus a gagner la chaussée 
de Brescia, et ne pouvaient plus etI"e coupés. 
Si le résultat était manqué, du moins ]a ligne 
de l' Adda se tronvait emportée, ]e courage des 
soldats était au plus hant point d'exaltation, 
leur dévouement pour leur général, au comble. 

Daos leur gaité ils imagioerent un usage 
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singulier qui peint le caractere national. Les 
plus ~ieux soldats s'assemblerent un jour, et, 
trouvant Ieur général bien jeune, imaginerent 
de le faire passer par tous les grades: a Lodi, 
ils le nommerent caporal, et le saluerent, 
quand iI parut au camp, du titre, si fameux 
depuís, de petit caporal. On les yerra plus tard 
luí en conférer d'autres,' a mesure qu'il les 
avait mérités. 

L'arméeautrichienne était assurée de sa re
traite sur le Tyrol; il n'y avait plus aucnne uti
lité a la suivre. Ronaparte songea alors a se 
rabattre sur la Lombardie, pour en prendre 
possession, et pOUl" l'organiser. Les débris de 
la division Liptai s'étaient retranchés a Pízzi
ghitone, et pouvaient en faire une place forte. 
n s'y porta pour les en chasser. n se fit ensuite 
précéder par Masséna a Milan; Augereau ré
trograda pour oecuper Pavie. Il voulait impo
ser a eette granrle ville, célebre par son uni
versité, et luí faire voir rune des plus belles 
divisíons de l'armée. Les divisions Serrurier et 
Laharpe furent laíssées a Pizzighitone, Lodí, 
Crémone et Cassano, pour garder I'Adda. 

Ronaparte songea en fin a se rendre a Milan. 
A l'approche de farmée fralJ(;aise, les parti
sans de l'Autriche, et tous ceux qu'épouvan
tait la renommée de nos soldats, qu'on disait 
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all~si barbares que eourageux. avaient fui, et 
couvraient les routes de Breseia et du Tyrol. 
L'arehiduc était parti, et on l'avait vu verser 
des larmes en quittant sa belle capitale. La 
plus grande partie des Milanais se livraient a 
l'espéranee et attendaient notre armée dans 
les plus favorables dispositions. Quand ils eu
rent re<;u la premiere division eommandée par 
Masséna, et qll'ils virent ces soldats dont la 
renommée était si effrayante, respeeter les 
pl'opriétés, ménager les personnes, et mani
fester la bienveillance naturelle a h~ul' carac
tere, ils furent pleins d' enthousiasme, et les 
comblerent des meilleurs traitements. Les pa
triotes aceourus de toutes les parties d'Italie, 
atteÍ1daient ce jeune vainquenr dont les ex
ploits étaient si rapides, et dont le nom italien 
lenr était si doux a prononeer. Sur-Ie-ehamp 
on envoya le eomte de Melzi au- devallt de 
Bonaparte pour lui promettrc obéissance. On 
forma une garde nationale, et on l'habilla aux 
trois couleurs, vert, rouge et blanc; le duc de 
Serbelloni fut ehargé de la eommander. On 
éleva un are de triomphe pour y recevoir le 
général franc;ais. Le 26 floréal ( J 5 mai) , un 
mois apres l'ouverture de la eampagne, Bona
parte fit son entrée a Milan. Le peuple entier 
de eette eapitale était accouru a S3 rencontre. 
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La garde nationale était SOllS les armes. La mu
nicipalité vint lui remettre les defs de la ville. 
Les acclamations le sllivirent pendant tonte sa 
marche, jusqu'all palais Serbelloni, ou était 
préparé son logement. Maintenant l'imagina
tion des Italiens lui était acqnise comme celle 
des soldats, et il pouvait agir par la force mo
rale, autant que par la force physique. 

Son but n'était pas de s'arreter a Milan plus 
qu'il n'avait fait a Cherasco, apres la soumis
sion du Piémollt. Il voulait y séjourner assez 
pour organiser provisoirernent la province, 
pour en tirer les reSSOUl'ces nécessaires a son 
armée, et pour régler toutes choses sur ses 
derrieres. Son projet ensuite était toujours de 
courir a l' Adige et a Mantoue, et, s'il était 
possible, jusqne dans le Tyrol et au-dela des 
Alpes. 

Les Autrlchiensavaient laissé dcux mille hom
mes dans le chateau de Milan. Bonaparte le fit 
investir sur-le-champ. On convillt avec le com
mandant du chatea u , qu'il ne tirerait pas sur 
la ville, cal' elle était une propriété autri
chienne qu'il n'avait pas intéret a détruire.Les 
t,'avaux du siége furent commencés sUI'-le
champ. 

Bonapal'te , sans se trop engager avec les 
Milanais; et sans lellr promettre une indépen-
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danee qu'il ne pouvait pas Ieur assurer, leur 
donna cependant assez d'espéranees pour ex
citer leur patriotisme. II ]eur tint un langage 
énergique, et leur dit, que pour avoir la li
berté, il fallait ]a mériter, en l'aidant a sous
traire pour jamais l'Italie a l'Autriche. Il insti
tua provisoirement une adrninistration muni
cipale. Il 6t former des gardes nationales 
partaut, a6Ii de donnei' un cornmencement 
d;organisation militaire a la Lombardie. n s'oc· 
cupa ensuite des besoins de son armée, et fut 
obligé de frapper une contribution de 20 mil· 
lions sur le Milanais. Cette mesure lui semblait 
facheuse, paree qn' elle devait retarder la mm'
che de l'espri.t puhlie; mais elle ne fut eepell
dant pas trop mal accueillie; d'ailleurs elle 
était indispensable. Grace aux magasins trou
vés dans le Piémont, aux blés fournis par le 
duc de Parme, l'armée était dan s une grande 
abondance de vivres. Les soldats engraissaient, 
ils mangeaient du bon pain, de ]a bonne viande, 
et buvaient de l'ex.cellent vino lIs étaient con
tents; et eommen<,:aient a observer une exade 
discipline. II ne rcstait plus qu'a les habiller. 
Couverts de leurs vieux habits des Alpes, ils 
étaient déguenillés, el n'étaient imposants que 
par leur renommée, lellf tenue martiale, et 
leur belle discipline. Bonaparte trollva bientot 
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de nouvelles ressources. Le duc de Modene, 
dOllt les états longeaient le Po, au-dessous de 
cellX du duc tic Parmc; lui dépecha des en
voyés pour obtenir les memes conditions que 
le duc de Parme. Ce vieux prince avare, voyant 
toutes ses prédíctions réalisées, s' étaít sauvé a 
v cnise, avec ses tré&ors, abandonnant le gOll
vernement de ses états a une régence. Ne vou
lant pas cependant les perdre, il demandait a 
traiter. Bonaparte ne pouvait pas accorder la 
paix, mais il pouvait accorder des armistices, 
qui équi valaient a une paix, et quí le rendaient 
maltre de toutes les existences en Halie. II exi
gea 10 millions, des subsistances de toute es
pece, des chevaux, et des tableaux. 

Avec ces ressources obtenues dans le pays-, 
il établit, sur les bords du Po, de grands ma
gasins, des hópitaux . fournis d' effets pour 
quinze mille malades; et remplit toutes les 
caisses de l'armée. Se jugeant meme assez ri
che, il achemina sur Genes quelques millions 
pour le directoÍre. Comme iI savait en outre 
que l'armée du Rhin manquait de fOllds, et 
que cette pénurie arretait son entrée en cam
pagne, il fit envoyer par la Suisse un million 
a Moreau. C'était un acle de hon camarade, 
qui lui était honorable et utile; cal' il imp0l'tait 
que Morcan entl'3.t en campagne pour empe-

• 
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cher les Autrichiens de porter leurs prineípale~ 
forces en Italie. 

A la vue de toutes ces dIoses, Bonaparte se 
confirmait davantage dans ses projets. Il n'é
laít pas nécessaire; selon lui, de marcher con
tre les princes d'Italie; il ne fallait agir que 
conlre les Autrichiens; tant qu'on résisteraít a 
ceux-ci, et qu' on pourrait leur interdire le re
tour en Lombardie, tous les états italiens; 
tremblant sous l'ascendant de l'armée fran
«¿aise, se soumeUraient l'un apres l'autre. Les 
dnes de Parme et de Modene s'étaiellt soumis. 
llome, Naples, en feraient autant, si l'on res
ta'it maltre des portes de l'ltalie. I1 fallait de 
meme garder l'expeetative a l'égard des pe u
pies; et, sans renverser les gouvernements, al
tendre que les sl1jets se soulevassenl eux
memes. 

Mais, au milieu de ces pensées si justes, de 
ces travaux si vastes, une contrariété des plus 
facheuses vint l'arreter. Le directoire était en
chanté de ses serviees; mais Carnot, en lisant 
ses dépéches, écrites avec énergie el précisioll, 
et aussi avec une imagination extreme, fut 
épouvanté de ses plans gigautesqnes.Il trou
vait avec raison, que vouloir traverser le Ty
rol; eL franchir les Alpes une secollde foís, 
était un projet trap extraordillaire, et méme 

• 
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ill1possiblc; mais a SOI1 tour, pour corriger le 
projet Ju jeune capitaine, iI en concevait un 
antre bien pillO; dallgereux. La Lombardie con
quise, il fallait se replier, suivant Carnot, dans 
la péninsule, aIler punir le pape et les Bour
bons de Naples, et chasser les Anglais de 1..i
vourne, oll le duc de Toscane les laissait do
minero Ponr cela Carnot Ü'l'donnait, au nom du 
directoire, de partager l'armée d'Italie en deux, 
d'en laisser une partie en Lombardie, sous les 
ordres de K.ellermann, et de faire marcher 
l'autre sllr Rome et sur Naples, sous les 01'

dres de Bonaparte. Ce projet désastreux re
nouvelait la faute que les Fran~ais ont toujours 
faite, de s'enfoncer dans la péninsnle, avant 
d'etremaItres de la Haute-Italie. Ce n'est pas au 
pape, au roi de Naples, qu'il faut disputer 
l'ltalie, c'est aux Autrichiens. 01', la ligne d'o
pération n'est pas alors sur le Tibre , mais sur 
l'Adige. L'impatience de posséder nous porta 
toujours a Rome, a Naples, et pendant que 
nous courions dans la péninsule, nous vimes 
toujonrs la route se fermer sur nous. Il était 
naturel a des républicains de vouJoir sévir 
contre un pape et un Bourbon; mais ils COIll

mettaient la faute des anciens I'ois de Franee. 
Bonaparte, dans son projet de se jeter dans 

la vallée du Danlll~, n'avaít Vll que les Autri-
VIII. 
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chiens; c'était en lui l'exagération de la vérité 
chez un esprit juste, mais jeune; il ne pou
vait donc, apres une pareille cOllvietion, con
sentir a marcher dans la péninsule; d'aillelll's, 
sentant l'importance de l'unité de direction 
dans une conquele qui exigeait autant de gé
nie politique que de génie rnilitaire, il ne po u
vait supporter I'idée-de partager le comman
rlement ave e un vieux général, brave, mais 
médiocre, et plein d'amour-propre. C'était en 
lni l'égolsme si légitime du géllie, qui veut. 
faire seu! sa tache, paree qu'il se sent seul 
capable de la remplir. Il se conduisit ¡cí comme 
sur le champ de bataille; iI hasarda son ave
nir, et offrit sa démission dans une lcure aussi 
respectueuse que hardie. Il sentait bien qn'on 
n'oserait pas l'aceepter; mais il est certaiu qu'il 
aimait encore mieux se démettrc qu'obéir, 
cal' il ne pouvait consentir a laisser perdrc 
sa gloire et l'armée, en exécutant un mallvais 

plan. 
Opposant la raison la plus lumineuse aux 

erreurs fiu directeur Carnot, il dit qu'il fallait 
tonjours faire faee aux Autrichiens, et s'occu
per d'eux seuls; qu'nne simple division, s'é
chelonnant en arriere sur le Po et sur Aneoue, 
suffirait puur épouvanter la pénillsule , et obli
gel' Home et Naples á demander c¡ual'tier. II se 



tlisposa sur-le-champ a partir de Milan, pour 
courir a l' Adige. et faire le siége de Man tou€'. 
11 se pl'oposait d'atlendre la les nouveaux 01'

dres du directoire, et la réponse a ses dépeches. 
Il publia une nouvelle proclamation a ses 

soldats, qui devait frapper vivement leut' ima
giuation, et qui était faite aussi pOtlr agir for
tement sur ceHe <In pape et du roí de Naples. 

« Soldats, vous vous eles précipítés eomme 
« un torrent du haut de l' Apennin; vous avez 
« culbuté, dispersé tout ce qui s'opposaít él vo
« trc marche. I,e Piémout, déli vré de la tyran
« nie autrichienne, s'est livré a ses sentiments 
« naturels de paix et d'amitié pour la France 
f( Milan est a vous, et le pavillon républicain 
{( flotte clans toute la Lombardie. Les ducs de 
«Parme et de Modene ne doivent leur exis
« tence poli tique qu'a votre générosité. L'ar
«( mée quí vous menac;ait avec orgueil ne trouve 
( plus de barriere qui la rassurc contre votre 
c( courage; le Po, le Tésin, l' Adda, n' out pu 
(( vous arreter un seul jour; ces houlevards 
c( tant vantés de l'Italie out ~té illsuffisants; 
{( vous les avez franchis aussi rapiclement que 
I( l' Apennin. Tant de sucd~s ont porté la jOle 
{( dan s le sein de la patrie; vos représentants 
« Ollt ordoru~é une rete dédiée a vos victoires, 
« cé[ébrées dans tOIl!f>S les communes de la ré-

18. 
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« publique. La, vos p¿~res, vos mt>,'es, vos 
« épouses, vos sreurs, vos amantes, se réjollis
« sent de vos sUCct~S, et se vantent avec orguei 1 
« de vous appartenir. Oui, soldats, vous avez 
« beaucoup faít.. .. mais ne vous reste-t-il done 
« plus rien a bire ? .... Dir'a-t-ún de nons que 
( 110llS avons su vainere, mais que nOllS IJ'a

« vons pas su pl'Ofiter de la victoire? La pos
« térité vous reprochera-t-elle d'avoir trou vé 
( Capoue dans la Lomhardic? Mais je vous vois 
(( déja cOllrir aux armes .... Eh bien 1 partons1 
«( Nous avons eneore des marches forcées a 
( faire, des ennemis a soumettre, des lauriers 
« a coeillir, des injures a vcnger. Que cellX qui 
(C ont aignisé les poignards de la guerre civile 
« en France, qui out l:khemellt assassiné nos 
« ministres, incendié nos vaisseaux a Toulon , 
« tremblent 1 L'heure de la vellgeanee a sonllé; 
« mais que les peuples soient sans inqlliétudc; 
« nons sommes amis de tous les peuples) et plus 
« particlllierement des descendants de Brllt 11 S , 

(( des Scipion, et des grands hommes que nous 
« avons pris ponr modeles. Rétablit'le Capitule, 
({ y placer avec honneur les statues des héros 
« qlli le rendirent célebre; réveilJer le peuplc 
« romain, engourdi par plusieurs siecles d'escla
« vagp, tel sera le fmit de nos victoires. Elles 
{( feront t~poqlle dans la postéI'ité : V(j[J~ ilUl'f'Z 
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« la gloire immortelle de changer la facede la 
« plus belle partie de l'Europe. Le peuple frau
« ~~ais, libre, respecté du monde entier, donnera 
« a l'Europe une paix gloricuse, qui l'indemni
" sera des sacrifices de toute espe-ce qu'il a faits 
« depuis six ans. Vous rentrerez alors dans yos 
« foyel's, et vos concitoyens diront en vous 
« mont.rant : Il était de farmée d'ltalie. » 

Il n'étáit resté que huit jours a Milan; il eH 
partit le 2. prairial (2. 1 mai), pour se rendre a 
Lodi, et s'avancer vers I'Adige. 

Tandis que Bonaparte poursuivait sa marche, 
un événement inattendu le rappela tout·a-coup 
a Milan. Les nobles, les moines, le's domestiques 
des familles fugitives, une foulede: ct:éatures 
tlll gouvernement autrichien, y ;prépa~aiení . 
une révolte contre l'armée fran({aise. lis r,épan
dirent que Beaulieu, renforcé, arrivait avec 
soixante mille hommes; que te prince de Condé 
débollchait par la Suisse, sur les derrieres des 
républicains, et qu'ils allaient etre perdus. Les 
pretres, us:wt de lcur iníluence sur quelques 
paysans qui avaient souffert du passage de 
l'armée, les exciterent a prendre les armes. 
Bonaparte, n'étant plus a MUan, on crllt que 
le moment était favorable pour opérer la ré
voltc, et faire soulever toute la Lombardie 
sur ses derricres. La garllison du chatean de 
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MiJan donna le signal par une sortie. Aussitot 
le tocsin Son na dans toutes les campagnes en
vil'onnantes; des paysans armés se transporte
rent a Milal~ pour s'en emparer. Mais la divi
sion que Bo1l:fparte avait laissée pouI' bloquer 
le chatean, ramena vivement la gal'nison dans 
ses murs, et chassa les paysans qni se présen
taient. Dans les environs de Pavie, les révoltés 
eurent plus de sucees. Ils entrerent dans eeUe 
ville', et s'en emparerent malgré trois eents 
hommes que Bonaparte y avait laissés en gaI'
nison. Ces trois cents hommes, fatigués ou 
maladas, se renfermerent dans un fort, pOllr 
~~~.s,~ré$~Les insurgés entourerent 
lf;'fDtt/~;I~s~~reflt de se relldre. Un 
,.; ,. ~ ~ . ~ " -i~ ""v. .'<I)~. 1 _ -". 

lJj~~i~'R,ta:jS',~"passait daos ce moment 
ilPa~re,..rut etltouré; on l'obligea, le poigllard 
sur la gorge, el signer un ordre pOtll' engagel' 
la garnison a euvrir ses portes.L'ordre fut si

gné et exécuté. 
Ceue révolte pouvait avoir des eonséquences 

désastreuses; elle pouvait provoquer une insur
rection générale, et amener la perte de l'armée 
franc;aise. L'esprit public d'une nalian est tou
jours plus avancé dans les vil/es que dans les 
campagnes. Tandis que la population des villes 
d'Italie se déclarait pour nous, les paysans, 
excités pal' les moines, et foulés par le pas-
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sage des armées, étaient fort mal disposés. 
Honaparte se trouvait a Lodi, lorsqu'il apprit, 
le t, pl'airial (23 mai), les événements de Milan 
el de Pavie; sur-Ie-champ il rebroussa chelllin 
avec trois cents chevaux, un bataillon de gre
nadiers, et six pieces d'artillerie. L'ordre était 
déja rétabli dalls Milan. Il continua sa route 
sur Pavie , en se faisant préeéder par l'arche
V{~que de Milan. Les insurgés avaient poussé 
une avant-garde jusqu'au bourg de Binasco. 
Lannes la dispersa. Bonaparte, pensant qu'il 
{allait agir avec promptitude et vigueur, pOllr 
arre ter le mal dans sa naÍssancc, 6t mettre le 
fen a ce honrg, afin d' efIrayer Pavie par la Vlle 
des flammes. Arrivé devant eette ville, iI s'ar
reta. Elle renfermait trente mille habitants, elle 
était entourée d'un vieux mur, et occupée par 
sept ou huit mille paysans révoltés. Ils avaient 
fermé les portes, et couronnaient les murailles. 
Premlre eette ville avec trois cents chevaux el 

uu bataillon, n'était pas chose aisée; et cepen
dant il ne falIait pas perdre de temps, cal' 
l'armée était déja sur l'Oglio, et avait besoin 
de la présence de son général. Dans la nuit, 
Bonaparle fit afficher aux portes de Pavie une 
proclamation mena<;ante, dans laquelle ji di
sait, qu'uue multitnde égarée et sallS moyens 
I'éels de I'ésistancc, Lravait une armée triom-
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phante des rois, et voulait perdre le peuple 
italien; que, persistant dans son intentioIl de 
ne pas faire la guerre aux peuples, il voulait 
bien pardonner a ce délire, et laisser une 
porte ouverte au repelltir; mais que ceux qui 
De poseraient pas les armes a l'instant seraient 
traités comme rehelles, et que leurs villages 
seraient brulés. Les flammes de Binaseo, ajoll
tait-il, devaient leur servir de lec;on. Le matin, 
les paysans qui dominaient dans la ville, re
fusaient de la rendre. Bonaparte fit balayer les 
mlírai1/es par de la mitrailJe et des obus, en
snite il fit approeher ses grenadiers, qui enfon
cerent les portes á coups de hache. lIs péné
trerent dans la ville,rt eurent un combat ¡t 
soutenir dans les rues. Cependant on ne leur 
résista pas long-temps. Les paysans s'enfuirent, 
et livrerent la malheureuse Pa'vie au eonrroux 
du vainqueur. Les soldats demandaient le pil
lage a grands cris. BOllaparte, pour donner uu 

exemple sévere, leur aceorda trois heures de 
pillage. lis étaient a peine un millier d'hommes, 
et ils ne pouvaient pas causer de grands désas
tres dans une yille·aussi eonsidérable que Pavie. 
lIs fandirent sur les boutiques c!'orfevrcrie, et 
s'emparerent de beaucoup de bijoux. L'aete le 
plus eondamnable fut le pillage du Mont-de
Piété; mais heur.cusement, en Italic COI11nH' 
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par'tont oú il Y a des gr:mds, pauvres et vani
teux, les monts-de-piété étaient remplis d'ob
jets appartenant aux plus hautes classes du 
pays. Les maisons de Spallanzani et de Volta 
furent préservées par les officiers, qui garde
rent eux-memes les demeures de ces iIlustres 
savants. Exemple doublement honorable et 
ponr la Franee et pour l'Italie! 

Bonaparte lan«;;a ensuite dans la campagne 
6es trois cents chevaux, et fit sabrer une grande 
quantité de révoltés. Cette prompte répression 
ramena la soumission partont, et imposa au 
parti qui en Italie était opposé a la liberté et a 
la France. Il est triste d'etre réduit a employer 
des moyens pareils; mais Bonaparte le devait 
sous peine de sacrifier son armée et les des
tinées de l'Italie. Le parti des moines trembla; 
les malhenrs de Pavie, racontés de bouche en 
botlche, furent exagérés; et l'armée fralll;aise 
recouvra sa renommée formidable. 

Cette expédition terminée, Bonaparte re
broussa chemin sur-Ie-ehamp pOl1r rejoindre 
l'armée qui était sur l'Oglio, et qui a1lait pas
ser sur le territoire vénitien. 

A l'approche de ['armée fran«;;aise, la qnes
tion, tant agitée a Veníse, au parti a prendre 
entre )' Autriche et la FraIlee, fut diselltée de 
nOllve::m par le sénat. QuellJlles vieux oligar-
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ques, qui avaient conservé de I'éne"gie, au
raient voulu qu'on s'aniat sur-le-champ a rAu
triche, patronne natl1relle de tous les vieux 
despotismes; mais on eraignait puur l'avenir 
l'ambition autriehienne, et dans le mument les 
foudres fran~aises. D'ailleurs il faIlait prendl'e 
les armes, résolution qui eoutait beaueoup á 
un gouvernement énervé. Quelques jeunes oli
garques aussi énergiques, mais moins entl~tés 
que les vieux, voulaient al1ssi une détermi
nation eourageuse; ils proposaient de faire 
un armement formidable, mais de garder )a 
lleutralité, et de menaeer de cinquante mille 
hommes eeHe des deux puissanees qui violc
raÍt le territoire vénitien. Cette résolution était 
forte, mais trop forte pour etre adoptée. Quel
ques esprit s sages, au eontraire, proposaient 
un troÍsieme partí, c'était l'allianee avec la 
Franee. Le sénateur Battaglia, esprit fin, pé
nétrant et modéré, présenta des raisonllements 
que la suite des temps a reml11s pour aillsi dire 
prophétiques. Selon lui, )a neutralité, meme 
armée, était la plus mauvaise de toutes les dé
termÍnations. On ne pourrait pas se faire res
pecter, quelque force qu' on déployat; et n'ayanl 
attuehé aueun des detix partís a sa cause, 011 

serait t6t on tard sacrifié par tous les dellx. 11 
fallait done se décider pour l'Autrichc 011 pOUl' 
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la France. L'Autriche était pour le moment 
expulsée de l'Italic; et memc en lui supposant 
les moyens d'y rentrer, elle ne le pourrait 
pas avant deux mois, temps pendant lequel la 
république pourrait etre détruite par l'armée 
fraJl(;aise; d'ailleurs, l'ambition de l'Autriche 
était toujours la plus redoutable pour Venise. 
Elle lui avait toujours envié ses provinces de 
1'1lIyrie et de la Haute-ltalie, et saisirait la pre
miere oecasion de les lui enlever. La seule ga
rantie eontre eette ambition était la puissance 
de la Franee, qui n'avait rien a envÍer a Venise, 
et qui serait toujours intéressée a la déftmdre. 
La France, il est vrai, avait des príncipes qui 
répugnaient a la noblesse vénitienne; mais iI 
était temps enfin de se résigner a quelques sa
crifices indispensables a l' esprit du siecle, et 
de faire aux nobles de la terre-ferme les con
cessions qui pouvaient seu les les rattacher a 
la répuhlique et au Livre d'or. Avec quelques 
modifications Jégeres a l'ancienne constitu
tion, on pouvait satisfaire l'ambition de toutes 
les classes de sujets vénitiens, et s'attacher la 
France; si de plus on prenait les armes pom' 
eeHe-cÍ, 011 ponvait espérer, peut-etre en réCOlll
pense des services qu' on lui allrait rendus, les 
dépollilles de l' AutrÍche en Lombardie. Dans 
tOllS les cas, répétait le sénateur Battaglia, la 
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neutralité était le plus mauvais de tous 'les 
partis. 

Cet avis, dont le temps a démontré la S3-

gesse, blessait trop profondément l'orgueil el 

les haines de la vieille aristocratie vénitienne 
pour chre adopté. Il faut dire allssi qU'OIl ne 
comptait point assez sur la durée de la puis
sanee franc;;aise en ltalie, pour s'allier a elle. 
n y avait un ancien axiome italien qui disait 
que l'¡talíe était le tombeau des Franr¡ais, el 

on craignait de se trouver exposé ensuite, sans 
aucune défense, au courroux de l' A ntriche. 

A ces trois partis, on préféra le plus com
mode, le plus conforme aux routines et á la 
molIesse de ce vieux gouvernement, la neutra
lité désarmée. On décida qu'il serait envoyé 
des provéditeurs au-devant de Bonaparte pour 
protester de la neutralité de la république, et 
réclamer le respect dli au territoire et aux 511-

jets vénitiens. On avait une grande terreur des 
Franc;;ais, mais on les sa\'ait faciles et sensibles 
aux bons traitements. Ordrc fut donné a tous 
les agents du gouvernement de les traiter et 
de les recevoir a merveille, de s'emparer des 
ofíiciers et des généraux afin de capter leur 
bienveillance. 

Bonaparte, en arrivant sur le territoire de 
Veuise, avait tout autant Lesoin de pl'udeucc 
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que Venise elle-meme. Cette puissance, quoi
que aux mains d'un gouvernement affaiLli, 
était grande encore; iI fallait ne pas l'imlispo
ser au pOillt de la forcer ;\ s'armer; cal' alors 
la Haute-ltalie n'aurait plus été tenable pour 
les FraIH;ais; mais iI fallait cependant , tout en 
observant la neutralité, ohliger Venise a nous 
souffrir sur son territoire, a HOUS y laisser 
battre, a nous y nourrir meme s'il était pos
sible. Elle avait donné passage aux Autrichiens; 
c'était la raison dont iI fal1ait se servil' pour 
tout se perrnetlre et tout exiger, en restant 
dans les limites de la neutralité. 

l~ollaparte, en entrant a Brescia, publia une 
proclamation dans laquelle il disait, qll'en tra· 
versant le territoire vénitien afin de poursuivre 
l'armée impériale, qui avait eu la permission 
de le franchir, iI respecterait le territoire et 
les habitants de la république de Venise, qu'il 
ferait observer la plus grande discipline a son 
armée, que tout ce qu'elle prendrait serait 
payé, et qu'il n'ollblierait point les antiques 
liens qlli unissaient les (leux répubJiqucs. 11 fut 
tres-bien re<{u par le provéditeur vénitien de 
Rrescia, et poursuivit sa marche. Il avait frall
chi l'Oglio, quí coule apres l'Adda; il arríva de
vant le Mincío, qlli sort dulac de Garda, circule 
dans la plaine <IlL Mantouan, puis forme, apres 
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(luelques licues, un nouveau lac, au milieu du
quel est placé Mantoue, et va enfin se jeter dans 
le Po. Beaulieu, renforcé de dix mille hom
mes, s'était placé sur la ligne du Mincio, pour 
la défendre. * Une avant-garde de quatre mille 
fantassills et de deux mille cavaliers était 
rangée en avant du fleuve, au village de Bor
ghetto. Le gros de l'armée était placé au-deIa 
du Mincio , sur la position de Valeggio; la ré
serve était un peu plus en arriere a Villa
Franca; des corps clétachés gardaient le cours 
du Mincio, au-dessus et au-dessous de Valeg
gio. La ville vénitienne de Peschiera est situé e 
sur le MillCío, a sa sortíe dll lac de Garda. Beau
lieu, qui voulait avoir cette place ponr appuyer 
plus solidement la droite de sa ligne, trompa les 
V énitiens; et, sous prétexte d' obtenir passage 
pour cinquante hommes, surprit la ville, et y 
plac;a une fortegarnison. Elle avait une enceinte 
bastionnée et quatre-vingts pieces. de canon. 

Bonaparte, en avanl;ant sur eette ligne, né
gligea tout-a-fait Mantoue, qui était a sa droite, 
et qu'il n'était pas temps de bloquer encore, 
et appuya sur sa gauche vers Peschiera. Son 
projet étaít de passer le Míncio a Borghetto et 
Valleggio. Pour cela, illuí fallait tromper Reau· 

• Voyez la carte á la Hn du volulIle. 
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líen sur son intention. JI fit iei eomme au 
passage dll Po; iI dirigea un corps sur Pes
chiel'a et un autre sur Lonato, de maniere a 
inquiéter Deaulieu sur le Haut-Mincio , el a luí 
faire supposer qu'il voulait ou passer a Pes
chiera. ou tourncr I~ lac de Garda. En meme 
temps, il dirigea son attaque la plus sérieuse 
sur Borghetto. Ce village, plaeé en avant du 
Mincio, était, comme on vient de dire. gard(~ 
par quatre mille fantassins et deux mille ea
valiers. Le 9 prairial (28 mai), Bonaparte en
gagea l'aetion. JI avait toujours eu de la peine 
a {aire battre sa eavalerie. Elle était pen habi
tuée a charger, paree qu'on n'en faisait pas au
trefois un grand usage, et qu' elle était d'ailleurs 
intimidée par la grande réputation de la cava
lerie allemande. Bonaparte voulait a tont p['ix 
la faire battre, paree qu'il attachait uúe grande 
importance aux services qn'elle pouvait ren
dre. En avan(;ant sur Borghetto, il distribua ses 
grenadiers et ses carabiniers a droite el agauche 
de sa cavalerie, iI pla(;a I'artillerie par derriere, 
et apres l'avoir ainsi enfermée , illa poussa sur 
l'ennemi. Soutenue de tous cotés, et entrainée 
par le bouil1ant Murat, elle fit des prodiges, 
et mit en fuite les escadrons autrichiens. L'in
fanterie aborda ensuite le village de Borghetto, 
dont elle s'empara. Les Autrichiens, en se l'e-
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tirant par le pOllt qni conduit de Borghetto a 
Valeggio, voulurent le rompre. Ils parvinrent 
en effet á détruire une arche. Mais quelques 
grenadiers, conduits par le général Gardanne, 
entrerent dans les fJots du Mincio, quí était 
guéable en quelques endroits, el le franchirent 
en tenant leurs armes sur leurs tetes, et en 
bravant le fen des hauteurs opposées. LesAu
trichíens crurent voír la colonne de Lodí, et 
se retirerent sans détruire le ponto L'arche 
rompue fut rétablie ,et l'armée put passer. Bo
naparte se mit sur-Ie-champ a remonter le 
Mincio avec la division Augereau, afin de don
ner la chasse aux Autrichiens; mais íIs refuse
rent le combat toute la journée. 11 laíssa la 
division Augereau continuer la pOllrsllite, et il 
rcvint "a Valeggio, ou se trouvait la divisioIl 
Masséna, qui commen~ait a faire la soupe. 
Tout-a-coup la charge souna, les hussards au
trichiens fondirent au milieu du bourg; Bona
parte eut a peine le temps de se sauver. Il 
monta a cheval, el reconnut Lientot que c'était 
un des corps ennemis laissés a la garde du Bas
Mincio, qui remontait le fleuve ponr joindre 
Bealllieu, dans sa retraite vers les mOlltagnes. 
La division Masséna courut aux armes, et 
donna la chasse a cette di vision, qui parvint 
cependant a l'cjoindre R('aH] ¡ell. 
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¡,e Mincio était done franchi. Bonaparte 

nvait décidé une seconde foís la retraite des 
Impériaux, qui se rejetaient définitivement 
dans le Tyrol. Il avait obten u un avantage im
portant, celui de faire battre sa eavalerie, qui 
maintenant ne craignait plus eeHe des Autri
chiens. 11 attachait a cela un grand prix. On se 
sel'vait peu de la cavalerie avant lui, et il avait 
jugé qu'on pouvait en tirer un grand parti, en 
l'employant a cou vrir l'artillerie. Il avait cal
culé que l'artillerie légere et la cavaleri~ , em
ployées a propos, pouvaient produire l'effet 
d'une masse d'infanterie dix fois plus forte. Il 
affectionnait déja beaucoup le jeune Mural, qui 
savait faire battre ses eseadrons; mérite qu'il 
regardait alors comrne fort rare chez les offi
ciers de cette arme. La surprise qui avart mis sa 
personne en dangel', lui inspira une autre iclée: 
ce fut de fOl'mer un eorps d'hommes d'élite, 
qui, sous le norn de guides , devalent l'accom
pagner partout. Sa sureté personnelle n'était 
qu'un objet seeondaire a ses yeux; il voyait 
l'avantage d'avoir toujours SOtlS sa main un 
eorps dévoué et capable des actions les plus 
hardies. On le yerra en effet décider de grandes 
choses, en lan<;;ant villgt - cinq de ces braves 
gens. Il en donna le commandement a un 

offieier de cavalet'i~, intrf.pide et calme, 
VlIl. 
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fort connu depuis son s le nom de Bessieres. 
Beaulieu avait évaéué Peschiera, pom re

monter dans le Tyrol. Un combat s'était engag{~ 
avec l'arriere-garde autrichienne, et l'armée 
fran~aise n'était entrée dans Ja ville qu'aprt>s 
une actioli assez vive. Les V énitiells n'ayant pas 
pu la soustraire a Beanlieu, elle avait cessé 
d'etre neutre; et les Fran~ais étaient autorist's 
a s'y établir. Bonaparte savait bien que les V~
nitiens avaient été trompés par Beaulieu, mais 
il résolut de se servir de cet évéuement pOllr 
obtenir d'eux tont ce qu'il désirait. Il vonlait 
la ligne de l'Adige, et particulierement l'im
portante ville de V érone qui commande le 
fleuve ;.il voutait surtout se faire nourrir. 

Le provéditeur Foscarelli, vieil oligarque 
vénitieQ, tres-enteté dans ses préjugés, et pleill 
de haine contre la France, était chargé de se 
rendre au quartier -général de Bonaparte. O Il 
lui avait dit que le général était extremement 
courroucé de ce qui était arrivé a Peschiera, 
et la renommée répandait que son courroux 
était redoutable. Binaseo, Pavie, faisaient foi 
de sa sévérité: deux armées détrnites, et 1'1-
talie conquise, faisaient foi de sa puissance. Le 
provéditeur vint a Peschiera , plein .de terreur, 
et en partant il écrivit a son gouvernement : 
Dieu veuille me recef.Joir en lzolocaustl'! JI avait 
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]'ill1r mission spéciale d'empecher les Fram;ais 
<rcntrer a v érone. eette ville, qui avait donné 
asile an prétendant, était dans la plus crue He 
anxiété. Le jeune Bonaparte , qui avait des co
Jeres violentes, et qui en avait aussi de feinte~, 
n'oublia rien pour augmenter l'effroi du prové
diteur. Il s'emporta vivement contre le gouver
llement véoitien, qui prétendait etre oeutre, 
el ne savait pas faire respecter sa neutralité; 
<lui, en laissant les Autrichienss'empal'er de 
Peschiera, avait exposé l'armée frarH;aise a 
perdre un grand nombre de braves devant cette 
place. II dit que le sang de ses compagnons 
eI'armes demandait vengeance, et qu'illa fallait 
(~clatante. Le provéditeur excusa beaucoup les 
:mtorités vénitienrÍes, et parla ensuite de l' objet 
essentiel, qui était Vérone. Il prétendit qu'il 
avait ordre d'en interdire l'entrée aux dehx 
puissances belligérantes. Bonaparte lüi l'épon
dit qu'il n'était plus temps; que déja :(\'Iasséna 
s'y était rendu; que peut-etre, en cet instaut ,iI 
y avait mis le fen pour punir cetteville qni avait 
en l'insolence de se regarderun moment COtlll11C 

la capital e oe l'empire fran<;ais. Lt; provédi
teursupplia de nouveau; et Bonaparte ,feignant 
de s'adoucir un peu, répondit qu'il. pourrait 
tout an plus, si Masséna n'y était pas déja en
tré de vive force, donncr 1m délai de vingt-

'9, 
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quatre heures, apres lequel il emploiel·ait la 
bombe et le canon. 

Le provéditeur se retira consterné. 11 re
tourna a Vérone, ou il annont;a qu'íl fallait 
recevoir les Fran<;:ais. A leur approche, les ha
bitants les plus riches, croyant qu'on ne Jeur 
pardonnerait pas le séjour du prétendant dans 
leur ville, s'enfuirent en foule dans le Tyrol, 
emportant ce qu'ils avaient de plus précieux. 
Cependant les V éronais se rassurerent bientot 
en voyant les Frant;ais, et en se persuadant, 
de leurs propres yeux, que ces républicains 
n'étaient pas aussi barbares que le publiait la 
renommée. 

Deux autres envoyés vénitiens arriverent a 
Vérone pourvoir Bonaparte. On avaitfaitchoix 
des sénateurs Erizzo et Battaglia. Ce uernier 
était celu;' .dont nous avons parlé, qui penchait 
pour l'allianee avee la Franee, et on espérait a 
Venise que ces deux nouveaux ambassadeurs 
réussiraient mieux que Foscarelli a calmer le 
général. Il les rec;ut en effet beaueoup mieux 
que Foscarelli; et, maintellant qu'il avait at
teint l'objet de ses vreux, iI feignit de s'apai
ser, et de consentir a entendre raison. Ce qu'il 
voulait pour l'avenir, e'étaient des vivres, et 
meme, s'il était possible, une allianee de Ve
nise avec la France. Il fallait tOllr-a-tollr im-
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poser et séduire: iI- fit l'un et l'autre. ~. La 
fJremiere loí, dit-il, pour les hommes est de 
vivre. Je voudrais épargner a la république. de 
Venise le soin de nous nourrir; mais puisque 
le deslin de la guerre nous a obligés de venir 
jusqu'ici, nous sommes contraiuts de vivre oú 
nons nous lrouvons. Que la république de Ve
nise fournisse a mes soldats ce dont ils ont be
soin; elle co¡nptera ensuite avec la république 
fcanl1ais~. - n fut convenu qu'un fouraisseur 
juif procurerait al'armée lout ce qui lui serait 
nécessaire, el que Venise paierait en secret ce 
fournisseur, pour qu'elIe ne parut pas.· violer 
la neutralité en nourrissant les Franc;ais. Bo
llaparte aborda. ensuite la question d'une al
Iiance. - Je viens, dít-il, d'occuper l'Adige; 
je l'aí fait paree qu'il me faut un~ ligne, paree 
que celle-cí est la meilleure, et que v,otre gou
vernement est incapable de la défendre. Qu'il 
arme cinquante mille hommes, qu'il les place 
sur l'Adige, el je lui rends ses places de V é
rone et de Porto-Legnago. Du reste, ajouta
t-il, vous devez nous voír ici avec plaisir. Ce 
que la France m'envoie faire dans ces conlrées, 
est tout dans l'intéret de Venise. Je viens chas
ser les Autrichiens au-dela des Alpes; peut
etre constituer la J"ombardie en état indépell
dant : peut-on ríen faire de plus avantageux ~t 
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votre répubIique? Si elle vouIait s'unir a nous ~ 
peut - etre recevrait - elle un granel prix. de ce 
service.Nous ne faisons la guerre a aucun 
gouvernement : nons sommes les amis de tous 
ceux qui nous aideront a renfermer la puis
sanee autrichienne dans ses limites. 

Les deux V énitiens sortirent frappés du gé
nie de ce jeune homme, qui, tour-a-toer me
na<,;arlt ou caressant, impérienx 011 soupIe, el 
parlant de tous les objets militaires e'\ politi
ques avec autant de profondeur que d'élo
qoence, annon<,;ait que l'homme d'état était 
aussi précoce en lui que le guerrier. Cetl20mme, 
dirent,;"ils en écri vant a Venise, aura un ¡our 
une grande influefjce sur sa patrie"'. 

Bonaparte était maitte entln de la ligne de 
l' Adige, a laquelle iI attachait tant d'importance. 
Il attribuait toutes les {autes commisesdans les 
anciennes campagnes des Frant;ais en Italie, 
au mauvais choix de la ligue défensive. I,es li
gnes sont nombreuses dalls la Haute-ltalie, car
une multitude de fleuves la parcourent des AI~ 
pes a la mero La plus grande et la plus céle
bre, la ligne du Po, qui traverse toute la Lom
bardie, lui paraissait mauvaise eomme trop
étendue. Une armée, suÍvallt hli r ne pouvaü 

• Celle prétlictioll es!. dI! 5 jl1in 1796. 
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pas garder cinqllante lieues de cours. Une feinte 
pouvait toujours ouvrir le passage d'un grand 
fIellve. Lui-meme avait franchí le PÓ a quel
ques lieues de Beaulíeu. Les autres fleuves, 
tels que le Tésin, l'Adda, l'Oglio, tombant 
dans le Pó, se confoudaient avec lui, et avaien! 
les memes inconvénients. Le Mincio était guéa

. ble, et d'ailleurs tombait aussi dalls le Po. L' A-
dige seul, sortant du Tyrol et allant se jeter 
dans la mer, couvrait toute l'ltalie. Il était 
profond, n'avait qu'un COllrs tres-peu étendu 
des montagnes a la mero I1 étaít couvert par 
deux places, Vérone et Porto-Legnago, tres
voisines i'une de l'autre, et q ni, sans etre for
tes, pouvaiellt résister a une premiere attaque. 
Enfill il parcollrait, a partir (le Lt'gnago, des 
marais impraticables, qllÍ couvraiellt la par
tie inférit'ure de SOll cours. Les fleuves plus 
avancés daos la Haute-Italie, tels que la Brenta, 
la Piave, le Tagliamcnto, étaient guéables, et 
lournés d'ailIeul's par la grallde ronte clu Ty
rol, qni dóbouchait sllr I(mrs derriercs. L' A
dige, au contraire, avait l'avalltage d'ctre pincé 
all débollChé ele ectte rOllte, qui pal'court sa 
propre vallé(~. 

Tellcs élaj(~llt les raisolls qllí déeí.del't~Jlt Bo
lIap.lI·te pour eetle liglle, et lIlle imm(wtelle 
eampaguc a prouvé la juslesse de son Juge-
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mento Celte ligne occupée, il fallait songer 
maintenant a commencer le ,siége de Mantoue. 
CcUe place, située sur le Mincio, était en ar
riere de l' Adige, et se trouvait couverle par ce 
fleuve. On la regardait comme le Loulevard de 
l'ltalie. Assise au milieu d'un lac formé par les 
eaux du Mincio, elle communiquait avec la 
terre-ferme par cinq digues. Malgré sa répu
tation, cette place avait des inconvénients qui 
t'fl diminuaient la force réelle. Placée au milieu 
d'exhalaisons marécageuses, elle était exposée 
aux fievres; ensuite, les tetes de chaussées en
levées,l'assiégé se trouvait rejeté dans la place, 
et pouvait etre. bloqué par un corps tres-in
fériellr a la garnison. Bouaparte comptaitla 
prendre avant qu'une uonvelle armée pút ar
river au secours de I'Italie. Le 15 prairial 
(3 juin), il 6t attaquer les tetes de chaussées, 
dont une était formée par le faubourg de Saint
George, et les enleva. Des cet instant, Ser
rurier put bloquer, avec huit mille homrnes, 
une garllisoo qui se composait de quatorze, 
dont dix mille étaient sous les armes, et qua
tre mille daos les hópitaux. Bonaparte fit com
meneer les travaux du siége, et mettre tOllte 
la ligue de l' Adige en état de défense. Ainsi, 
dans m?ills de deux moÍs, iI avait conquis l'I
lalie. Il s'agissait de la ganIel'. Mais c'úlait la ce 
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(lollt OH doutait, el c'était l'épreuvc sur la
quelle OH voulait juger le jeune général. 

Le directoire venait de répondre aux obser
vations faÍles par Bonaparle sur le projet de 
diviser l'armée, et de marcher dans la pénin
sule. Les idées de Bonaparte étaient trop jus
tes pour ne pas frapper l'esprit de Carnot, et 
ses services trop éclatants pour que sa démis
sion fUt acceptée. I .. e direetoire se hata de luí 
écrire pOUl' approuver ses projets, pour luí 
eonfirmer le commandement de toutes les for
ces agissant en ltalie, et l'assurer de toute la 
confiance du gouvernement. Si les magistrats 
de la république avaient eu le don de prophé
tie, íls auraient bien faít d'accepter la démis
sion de ce jeune homme, quoiqu'íl eut raisoll 
dans l'avis qu'il soutenait, quoiq ue sa retraite 
fit perdre a la république 1'Italie et un granel 
capitaine; mais dans le moment on ne voyait 
en luí que la jeuuesse, le génie, la victoire, et 
OH éprouvait l'intéret, on avait les égards que 
tOlltes ces choses inspirent. 

Le directoire n'imposait a Bonaparte qu'une 
seule condition, c'était de faire sentir aRome 
et a Naples la puissance de la république. Tout 
ce qn'il y avait de patriotes sinceres en France 
le désirait. Le pape, qUÍ avait auathématisé 
la Frallce, pnkhé une cI'oisade cOlltre elle, et 
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laissé assassiner dans 5a capital e notre ambas
sadeur, méritait certes un ehatiment. Bona
paÑe, libre d'agir maintenant eomme il l'en
tendait, prétendait obtenir tous ees résultats 
sans quitter sa ligne de l'Adige. Tandis qu'une 
partie de l'armée gardait eette ligne, qu'une 
autre assiégeait Mantoue et le chateau de Mi
lan , il voulait, avec une simple division éche
lonnée en arriere sur le PÓ, faire trembler 
tonte la péninsllle ,et amener le pontife et la 
reine de Naples a implorer la clémence répu
blicaine.On annon/{ait l'approche d'lIne grande 
armée, détachée du Rhin pour venir disputer 
l 'ltalie a ses vaillqueurs. Cette armée, qui de
vait traverser la Foret-N oire , le Voralberg, le 
Tyrol, ne pouvait arriver avant un moiso Bo
naparte avait done le temps de tont terminer 
sur ses derrieres, sans trop s'éloigner de I'A
dige, et de maniere a pouvoir, par une simple 
marche rétrogradc, se retrouver en face de 
I'ennemi. 

Il était temps en effet qu'il songeat an resle 
de I'Italie. La présellce de l'armée franc:aise y 
développait les opinions avec IIne sing!lli(~re 
rapidité. Les pl'ovinces vénitielllles lJe POII
vaient plus souffrir le jOllg aristocratique. La 
ville de Rrescia mauifestait l/U grand pcncltant 
a la révolte. Dalls totlte la Lomuardie, el sur-
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tOllt á Milan, l'esprit public faisait des progres 
rapides. Les duchés de Modene et Reggio, les 
Jégations de Bologue et Ferrare, ne vouJaient 
plus ni de leur vieux duc, ni du pape. En re
vanche, le parti contraire devenait plus hostile. 
l.'aristocratie génoise était fort indisposée, et 
méditait de mauvais projets sur nos d,errieres. 
Le ministre aútrichien Gérola était l'instiga
teur secret de tous ces projets.L'éUit de Genes 
était rempli de petits fiefs relevant de l'Empíre. 
Les seigneurs génois revetus de ces fiefs réunis
saÍent les déserteurs, les bandits, les prison
lliers autrichiens qui avaient réussi a s'échap
per, les soldats piémontais qu'on avait licenciés, 
et formaient des bandes de partisans connus 
sous le llom de Barbets. Ils infestaient rApen· 
nillpar ou l'armée fran~aise était entrée; ils 
arretaient les courriers,. pillaient nos convois, 
massael'aiellt les détachements franc;ais quand 
ils lI'étaient pllS assez nombreux pour se dé
fendre, et répandaient l'inq lliétude sur la rOllte 
de France. En Toscane, les Anglais s'étaient 
rendus mUltres du port de Livourne, gI'élce a 
la protection <lu gOllverneur, et le commerce
fral1c;ais était traité en ennemi. Enfin Rorne fai
sait des préparatifs hostiles; I'Angleterre lni 
promettait quelque mille hommes; et Naples,.. 
toujollrs agitée palo les caprices d'une reine vio-
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lente, annonc;ait un armement formidable. Le 
faíble roi, quittant un instant le soin de la pe
che, avait publiquement imploré l'assistance 
du ciel; iI avait, dans utle cérémonie so1en
nelle, déposé ses ornements royaux, et les avait 
consacrés au pie(l des auteIs. Toute la popu
lace napolitaine avait applaudi et poussé d'af· 
freuses vociférations; une multitude de misé
rabIes, iDcapables de manier UD fusil et d'ell
visager une baionnette fralll;;aise, demandaient 
des armes et voulaient marcher contre notre 
armée. 

Quoique ces mOllvements n'eussent rien {It." 
bien alarmant pour Bonaparte, tant qu'il pou
vait disposer de· six mille hommes, il devait se 
hate ... de les réprimer; avant l'arrivée de la 
llouvelle armée autrichienne qui exigeait la 
présence de toutes nos forces sur l' Adige. Bo
llapar te commenc;ait a recevoir de l'armée des 
Alpes quelques renforts, ce qui lui permettait 
d'employel' quinze milI e hommes au blocus de 
Mantoue et du chateau de Milan, vingt miile 
a la garde de l' Adige, et de porter une divisioll 
sur le Po pour exécuter ses projcts sur le midi 
de l'Italie. 

Il se rendít sur-Ie-champ a Milan ponr faire 
ouvrir la tranchée autour du cluiteau, el hatel' 
sa redditiou. Il o1'(loolla a Augereall, qui étai.L 
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sur le Mincio, tres-pres dn Po, de passer ce 
fleuve él Borgo-Forte, et de se diriger sur Bo
logne. Il enjoignit a Vaubois de s'acheminer 
de Tortone a Modene, avec quatre ou cillq 
mille hommes arrivant des Alpes. De eette 
maniere iI pOllvait diriger huit a neuf mille 
hommes dans les légations de Bologne et de 
Ferrare , et menacer de la tonte la péninsule. 

11 attendit pendant quelques jours la fin des 
inondations sur le Bas-Po, avant de mettre sa 
colonne en mouvement. Mais la cour de Na
pies, faible antant qu'elle était violente, avait 
passé de la fureur a l'abattement. En appre
nant nos dernieres victoires dans la Haute-Ita
lie , elle avait fait partir le prinee de Belmonte
PignateIli pour se soumettre au vainqueur. 
Bonaparte renvoya pour la paix au dircctoire, 
mais erut devoir aeeorder un armistiee. Il ne 
lui eonvenait pas de s'enfoneer jusqu'a Naples 
avee quelques mille hommes, et surtout dans 
l'attente de l'arrivée des Autriehiens. Illui suf
fisait pour le moment de désarmer eetle puis
sanee, d'oter son appui aRome, et de la brouil
ler avee la eoaIition. On ne pouvait pas, eomme 
aux autres petits prinees qu'on avait sons la 
main, lui imposer des eontributions, mais elle 
s'engageait a ouvrir tous ses ports aux Fran
c;ais, a retirer a l'Angleterre cinq vaisseaux et 
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beuncoup ele frégates qn'elle lui fournissait, 
enfin a priver l'armée alltrichienne des denx 
millc quatre eents eavaliers qui servaient dans 
ses rangs, Ce corps de eavalerie devait res ter 
séquestré sous la main de Bonaparte, qlli était 
maitre de le faire prisonnier a la premiere vio
lation de l'armistiee. Bonaparte savait tres-bien 
que de pareilles conditions ne plairaient ras 
:tu gouvernement, mais dans le moment illuí 
importait d'avoir du re pos sur ses derrieres, 
et il n'exigeait que e,e qll'il eroyait pouvoir ob
tenír. Le roi de Naples sOllmis, le pape ne 
pouvait pas résister; alors I'expédition sur Ja 
droite du Po se réduisait, eomme il le vonlait, 
á une expédition de quelques jours, et il re
venait a l'Adige. 

Il signa eet armistíce, et partit ensuite pour 
passer le Po et se mettre a la tete· des del1x 
eolonnes qu'il dirigeait sur l'État de l'Église, 
eeHe de Vauboís qui arrivait des Alpes pom' 
le renforeer, et eeHe d'Augereau qui I'étrogra
dait du Mineio sur le Po. 11 attaehait beaueoup 
d'importanee a la situation de Genes~ paree 
qu'elle était plaeée sur l'une des deux routes 
qui eonduisaient en Frauee, et paree que son 
sénat avait toujours montré de l'énergie. II 
senlait qu'il aurait fallll demander l'exclllsion 
tic vingt familles felldataires d(' l' A ntriche et 
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de Naples, pOllr y assurer la domination de la 
France; mais il n'avait pas d'ordre a cet égard, 
et cJ'ailleurs il craignait de révolutionner. Il se 
contenta done d'écrire une lettre au sénat, clans 
laquelle il demandait que le gouverneur de 
Novi, qui avait protégé les brigands, füt pnní 
cl'une maniere exemplaire, et que le ministre 
autriehien fut ehassé de Genes; il vonlai t 
cnsuite une explication eatégorique. « POli vez
« vous, disait-il, ou ne pouvez-vous pas déli
« vrer votre territoire des assassins qui l'infes
« tent? Si vous ne pouvez pas prendre des 
« mesures, j'en prendrai pour vous; jé ferai 
« hruler les villes et les villages ou se eommet
« tra un assassinat; jc ferai hruler les maisons 
,e qui donneront asile aux assassins, et punir 
« exemplairement les magistrats qui les sonf
« friront. Il faut que le meurtre d'un Fr'anl,(ais 
« porte malheur aux communes entieres qui 
« ne l'auraient pas empeehé. » Comme jI con
naissait les lentenrs diplomatiqucs, il envoya 
son aide-de-camp Mural, pour porter sa lettre, 
et la lire llli-meme au sénat. «( Il faut, écrivait
iI au ministre Faypoult, un genre de eommu
llication qui éleetrisc ees messieurs.» Il fit par
tir en roeme temps Lannes avec douze cents 
llOmmes, pour a11er eh:1tiel' les fiefs impériaux. 
Le ebat<'all d' A ugllstin Spinola, le principal 
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instigatellr de la révolte, fut brulé. Les Rarbets 
saisis les armes a Ja main furent impitoyable
ment fllSillés. Le séllat de Genes épouvanté 
destitua le gouverueur de Novi, congédia 
le ministre Gérola, et promit de faire garder 
les routespar ses propres troupes. Il euvoya 
a París M. Vineent Spinola, pour s'entendre 
avee le direetoire sur tous les objets en litige, 
sur l'indemnité due pour la frégate la Modeste, 
sur l' expulsion des familles feudataires, et sur 
te rappel des familles exilées. 

Bonaparte s'aehemina ensuite sur Mod~ne, 
00 il arriva le (ermessidor (19 juin), tandis 
qu'Augereau entrait a Bologne le meme jou!'. 

L'enthousiasme des Modénois fut extreme. 
Ils vinrent a sa rencontre, et lui envoyerent 
une députation pour le complimenter. Les 
prineipaux d'en~re eux l'entourerent de solli
citations, et ]e sbpplierent de les affranchir du 
joug de leur due, qui a vait em porté leurs dé
pouilles a Venise. Comme ]a régence ]aissée 
par le due s'étaít montrée fidele aux conditions 
de l'armístiee ,et que Bonaparte n'avait anCllne 
raison pour exercer les droits de conqlH~te sur 
le duché, il ne ponvait satisfaire les Modénois; 
c'était d'ailleurs une question que la politique 
conseillait d'ajournel'. 11 se contenta de donner 
eles espér:mces, et conseilla le calmc>. TI p;1J'lit 
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pour Bologne. Le fort d'Urbin était sur sa. 
route, et c'était la premiere place appartcnClnt 
an pape. Illa fit sommer; le chateau se rendit. 
Il renfermait soixante pie~es de canon de gros 
calibre, et quelques cents hommes. Bonaparte 
lit acheminer cette grosse artillerie sur Man
tone, pour y etre employée au siége. Il arriva 
a Rologne, ou l'avait précédé la division Au
gereau.La joie des habitants fut des plus vives. 
Bologne est une ville de cinquante mille ames, 
magnifiquement batie, célebre par ses artistes, 
ses savants et son université. L'amour ponr la 
France et la haíne ponr le Saillt-Siége y étaient 
extremes. lei Bonaparte ne eraignait pas de 
laisser éclater les senlÍrnents de liberté, cal' il 
était dans les possessions d'nn ennemi déclaré, 
le pape, et illui était permis d'exercer le dr01t 
de conquete. Les denx légations de Ferrare 
et de Rologne l'entourerent de leurs députés; 
iI leul' accorda une indépendance provisoiL'e , 
en promettant de la faire reconnaltre a la paix. 

Le Vatican était dans l'alarme, et il enVOva 
.; 

sur-Ie-champ un négociateur ponr intercéder 
en sa faveul'. L'ambassad,eur d'Espagnc, d'A. 
zara, conn u par son esprit et par son gout pour 
la France, et ministre d'une puissance amie, 
fut choisi. Il avait déjá négocié pour le due de 
Parme. Il arl'iva a Bologne, et vint mettre la 

VIU. 2U 
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¡ial'e al1X pi(·ds dt' la r(~pnhlique victoricu';\' 
Fidde ü son plan, Ilonaparte, qni ne vou]:lit 
rien abattre ni rien édifier encure, exigea d'a
bord que les légations de BoJogrw et de Fer

rare restassent indéperHlantes, que la ville 
d'Aneone re<;tIt garnison fran<;aisc, que le pape 
donmlt 2.1 millions, des blés, des bestiaux, e i 

cent tableanx on statues : ces conditions fUI'f:1I1 

acceptées, Bonaparte s'cntretint heaucoup avc(' 
le ministre d'Azara, ct le laissa plein d'entholl
siasme. JI t'~crivit une !cUre :m célebre astro
Ilome Oriani , an IlOrl1 de la rt'~pu blique, et de
manda á le voir. Ce savant mudest(~ fuI interdil 
en présence dn jeune vainqllClll', et ne lui 1't'1l

<lit hommage que par son embarras, J30naparlC' 
ne négligeait rien ponr honorel' l'ItaLie, pOlll' 
l'éveiller son orgueil et son patriotisme. Ce 11\'
lait point un cOllqllérant harbare qui venail 

la ravagel', c'était un héros de la liberté venalll 
ranimer le flambeau dn génie dans l'antiqllt' 
patrie de la civilisatjon, Jl laissa Monge? nel'
tholet et les freres Thollin, (Ille le directoirf' 
lui avait envoyés, ponr choisir les objets des
tiués aux musées de París. 

I"e 8 messidor (26 jllin), il passa l'Apennin 
avec la division Vaubois, et entra en Toscane. 
Le dnc, épouvauté, luí envoya son ministre 
Manfredini. Bonaparte le rassura Sllr ses in ten~ 
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tions, qu'illaissa secretes. Pendant ce temps, 
sa calonne se porta a marches forcées sur Li
vourne, oú elle entra a l'ímproviste, et s'empara 
de la factorerie anglaise. Le gouverneur Spall
Ilochi fut saisi, enfermé dans une chaise de 
poste, et envoyé au grand-duc avec une leUre, 
clans laquelle on expliqllait les motifs de cet 
acte d'hostilité eommis chez une puissanee amie. 
On disait au grand - due que son gouverneur 
avait manqué a toutes les loís de la neutralíté, 
en opprimant le commerce franc;ais, en don
nant asile aux émigrés et a tous les ennemis 
de la république; et on ajoutait que, par res
pect pour son autorité, 011 lui laissait a lu ¡
meme le soin de punir un ministre infidele. 
Cet acte de vigueur prouvait a tous les états 
neutres que le général franc;ais feraít la police 
chez eux, s'ils ne savaient l'y faire. On n'avaít 
pas pu saisir tous les vaisseaux des Anglais.~ 
mais lenr commerce fit de grandes pertes. Bo- . 
naparte laissa garnison a Livourne, ét désigna . 
des cornmissaires pour se faire livrcr tout ce 
qui appartenait aux Anglais ,aux Autrichiens 
et anx Russcs. Il se rendít ensuite de sa per
sonne a Florence, oú le grand-duc luí fit une 
réception magnifique. Apr'es y avoir séjollrné 
qllelques jonrs, iI repassa le Po pour revenir 
a son qllartlC'r - généra 1 de Roverbella, pn's 

20. 
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Mantoue. Ainsi, une vingtaine de jours, et ulle 
division échelonllée sur la droite du Po, In i 
avaient suffi pour imposer a'llX puissances dc' . 
l'Itali.e, et pour s'assurer du calme pendant les 
nouvelles luttes qu'il avaít encore a sontenir 
contre la puissance autrichienne. 

Tandis que l'armée d'Italie remplissait avcc 
tant de gloire la tache q ui lui était imposée dall.'i 
le plan général de campagne, les armées d'Al
lemagne ll'avaient pas pu encore se mettl'e en 
mouvement. La difficulté d'organiser leurs 
magasins et de se procurer des chevaux les 
avait j llsqu'ici retenues dans l'inaction. De 
son coté, l'Autriche, qui aurait eu le plus 
grand intéret a prendre brusquement l'initia
tive, avait mis une inconcevable lenteur a faire 
ses préparatifs, et ne s'était mise en mesure 
de commencer les hostilités que pour le milieu 
de prairial ( commencement de .iuin). Ses ar
mées étaient sur un pied formidable, et de beau
coup supéi'icures allX nutres. Mais nos succes 
en ltalie l'avaient obligée a détacher Wurmser 
avec trente mille hommes de ses meilleures 
troupes dn Rhin, pour aIler recueillir et réor
ganiser les débris de Beaulieu. Ainsi, OlItre 
ses conquetes, l'armée d'Italie rendait l'impor
tant service de dégager les armé es d'Allema
gne. Le conseil aulique, qui avait résolll de 
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prcndre l'offeusive, et de porter le théatre de 
]a guerre au sein de nos provinces, ne songea 
plus des-Iors qu'a garder la défensive et a s'op
poser a notre invasíon. Il aurait meme vOlllu 
laisser subsister l'armistice; mais il était dé
lloneé, et les hostilítés devaient commencer 
lc 12 prairial ( 31 maí ). 

Déja nous avons donné une idée du théatre 
de la guerreo Le Rhin et le Danube sortis, 
l'un des grandes Alpes, l'autre des Alpes de 
Souabe, apres s'etre rapprochés dans les envi
rons du lac de Constance, se séparent pour 
aller, le premier vers le llord, le second vers 
!'orient de 1'1~urope. Deux vallées transversales 
et presque paralleles, ceHes du Mein et du 
Necker, forment en quelque sorte deux dé
bouchés, ponr aller,a travers le massif des Alpes 
de Souabe ,dans la vallée du Danube, ou pour 
venir de la vallée du Danube dans ceHe du Rhin. 

Ce théatre de guerre, et le pl~n d'opératíons 
qu'il comporte, n'étaient point connus alors 
COlllme ils le sont aujourd'hui, grace a de 
grauds exemples. Carnot, qui dirigeait nos 
plans, s'était Ülít Ilne théorie d'apres la célebre 
call1pagne de J 794, qui lui avait valu tant de 
gloire en Europe. A ectte époql1c, le centre de 
l'CllllCllli, retranchl~ dans la foret de MormaJe, 
ne puuvallt (~tl'e elltalllé, 011 avait filé sur ses 
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aiJes, et en les débol'dant, on l'avait obligé ¿l 
la I'etl'aite. Cet exemple s' était gravé dans la 
mémoire de Carnot. Doué d'un esprit nova
teur mais systématique, il avait imaginé une 
théorie d'apres eette eampagne, et i.J était 
pel'suadé qu'il fallait toujours agir a la fois sur 
les deux aiJes d'une armée, et ehereher cons
tamment a les déborder. l.es militaires ont 
regardé eette idée eomme un progres véritablc 
et comme déja bien préférable au systcme des 
cordons, tendant a attaquer l' ennemi sur tons 
les points; mais elle s'était changée dans l'es
prit de Carnot en un systeme arreté et dange
reux. Les cireonstanees qui s'offraient ici l'en
gageaient encore davantage a suivre ce systemc. 
L'armée de Sambre-et-Meuse et ceUe de Rhill
et-Moselle étaient plaeées toutes deux sur le 
Rhin, a deux points tres-distants l'un. de l' au
tre : deux vallées partaient de ces poilltS pom 
déboueher sur le Danube. C'étaient la des 
motifs bien suffisants puur Carnot de fórmel' 
les Franc;ais en deux colonnes, dont l'une re
montant par le Mein, l'autre par le Necker, 
tenclraient ainsi a déborder les ailes des armécs 
impériales, et a les obliger de rétrogradcr sur 
le Danube. Il preserivit done aux gétll:I'allX 
Jourdan et Morean de partÍI', le prelllie/' dc 
Dusseldol'f, Je sccolHI dc Strmibuul'g, pUlir 
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S'aV3IlCel· isolément en Al1emagne. Comme 
1'()JJt remarqué un grand capitaine el un grand 
critique, et comme les faits l'ont prouvé de
Imis, se former en deux corps, e' était sur-le
champ dOllner a l'ennemi la faculté et l'idéc 
de se concentrer, et d'aeeabler avee la massc 
t'lltíere de ses forces l'un ou l'autre de ces 
oeux corps. Clerfayt avait fait a peu pres cette 
manceuvre dans la campagne précédente, en 
.·epoussant d'abord Jourdan sur le Bas-Rhin, 
et en venallt ensuite se jeter sur les lignes de 
Mayenee. Le général ennemi IIe fút-il pas Ull 

1wmme supérieur, OH le fon;ait par la a suivr<~ 
ce plan, et OH luí suggérait la pensée que le 
génie aurait dú lui inspirer. 

L'invasion fut donc concertée sur ce plan 
vicieux. Les moyens d'exécution étaient aussi 
mal con<;us que le plan lui-meme. La lígne 
qui séparait les armées, remonlait le Rhin de 
Dusseldorf jusqu'a Bingen, puis décrívait un 
are de níngen a Mallheim, par le pied des 
Vosges, et rejoignait le Rhin jusqu'a Bale. 
Carnot voulait que l'armée de Jourdan, dé
bOllchant p:lr Dusseldorf et la tete du pont 
de Neuwied, se portat au nombre de quarante 
mille hommes sur la ríve droite, pour y attÍ
rt:r I'ennemi; que le reste de ectte armée, 
fort de villgt-cinq mille hommes, partant de 

'. 
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Mayence sons les ordres de Marcean, remontat 
le Rhin , et, filant par les derrieres de Morean, 
allat passer clandestinement le flenve anx en
viruns de Strasbourg. Les généraux Jourdan 
et Moreau se réunirent pour faire sentir au 
directoire les inconvénients de ce projet. 
Jol1rdan, réduit a quarante mille hommes sur 
le Bas-Rhin, pouvait etre accablé et détruit, 
pendant que le reste de son armée perdrait un 
temps incalculable a remonter Mayence jus
qu'a Strasbourg. Il était bien plus naturel de 
faire exécuter le passage vers Strasbourg, par 
l'extreme droite de Moreau. Cctte maniere de 
procéder permettait tout autant de secret que 
l'antre, et ne faisait pas perdre un temps pré
cieux aux armées. eette modificatíon fut ad
mise. Jourdan, profitant des deux tetes de 
pont qu'il avait a Dusseldorf et a Neuwied, 
dut passer le premier pour attirer l'ennemi :'t 
lui, et détourner ainsi l'attentiun du Haut
Rhin, ou Morean avait un passage de vive 
force a e:x;écuter. 

Le plan étant ainsi arreté, on se prépara a 
le mettre a exécution. Les armées des denx 
nations étaient a peu pres égales en forces. 
Depuis le départ de Wurmser, les Autrichiew; 
avaient sur toute la ligne du Rbin cent cin
qnante et quelques l1lill(~ hommes, c:mtonnps 
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depuis Bale jusqu'aux environs de Dusseldorf. 
Les Fram;ais en avaient antant, sans compter 
quarante mi.lle hommes consacrés a la garde 
de la Hollande, et entretenus a ses frais. Il y 
avait cependant une différence entre les deux 
armées.Les Autrichiens, dans ces cent cinquante 
mille hommes, comptaient a peu pres trente
huit mille chevaux, et cent qninze mille fa n
tassins; les Frant;ais avaient plus de cent trente 
mille fantassins, mais quinze ou dix-huit mille 
chevaux tont an plus. Cette supériorité en ca
valerie donnait aux A utrichiens un grand avan
tage, surtout pour les retraites. Les A utri
chieos avaient un autre avantage, celui d'obéir 
a un seul général. Depuis le départ de Wurm
ser, les deux armées impériales avalent ét<~ 
placées sous les ordres supremes du jeune ar
chiduc Charles, qui s' était déja distiogué a 
Turcoing, et des talents duquel on augurait 
beaucoup. Les Fran~ais avaient deux excel
lents généraux, mais agissant séparément, a 
une grande distance l'un de l'autre , et sous la 
direction d'un cabinet placé a deux cents 
lieues du théatre de ta guerreo . 

L'armistice expirait le 11 prairial (30 maí). 
Les hostilités commencerent par une recon
lIaissance générale sur les avant-postes. Var
rnée dp Jourdall s'étendail, comme on sait,. de ... 
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euvirons de Mayence jusqu'a Dusseldorf. rl 
avait a Dllsseldorf une tete de pont pomo dé
boucher sur la rive droite; il pouvait cnsnite 
reqlOnter entre la ligue de la lleutralité prus
sienne et le Rhin, jusqu'aux bords de la Lahn, 
pour se porter de la Lahn sur le Mein. Les 
Autrichiens avaient quinze ou vingt mille hom
mes disséminés sous le prince de Wurtem
berg, de Mayence a Dusseldorf. J ourdau fit 
déboucher Kléber par Dusseldorf avec vingt
ciuq mille hommes. Ce général replia les Au
trichiens, les battit le 16 prairial (4 juiu) ~I 

Altenkirchen, et remonta la rive uroite entre 
la ligne de neutralité et le Mein. QuawI il [lit 
parvenu a la hauteur de Neuwied, et qu'il 
eut couvert ce débouché, Jourdan, profitant 
du pont qu'il avait sur ce point, passa le fleuve 
avec une partie de ses troupes, et vint rc
joindre Kléber sur la rive dro'Íte. Il se trouva 
ainsi ave e quarante.cinq mille hommes a peu 
pres,sur la Lahn, le 17 (5 juin). Il avait laissél\Iar
ceau avec trente mílle hommes devant Mayence. 
L'archíduc Charles, quí était vers Mayence, 
en . apprenant que les Fran({ais recommen
(;aient l'excursion de l'année précédente, et 
débouchaient encare par Dusseldorf et Neu
wied, se reporta avec UIle part¡e de ses forC(~s 
slIr lá rive droite pOli!' s'opposcr it lclll' mar 
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che. Jourdan se proposait d'attaquer le corps 
du prince de Wurtemberg avallt qu'il fUt ren
forcé; mais obligé de différer d'un jour, il 
perdít l'occasíon, et fut attaqué lui-meme Ü 

Wetzlar, le 19 (7 j uin). Il bordait la Lahn , 
ayant sa droite au Rhin, et sa gauehe a 'Vetzlar. 
L'arehidue, donnant avec la masse de ses for
ces sur Wetzlar, battit son extreme gauehe, 
formée par la division Lefevre, et l'obligea a 
se replier. Jourdan, battu sur la gauche, était 
obligé d'appuyer sur sa droite, qui touchait 
au Hhín, et se trouvait ainsi poussé vers ce 
tleuve. Afin de n'y etre pas jeté, il devait atta
quer l'arehidue. Pour cela il fallait livrer ba
taille, le Rhin a dos. Il pouvait s' exposer ainsi, 
dans le cas d'llne défaite, a regagner díffieilc
ment ses ponts de Neuwied et Dusseldorf, et 
peut-etre a essuyer une déroute désastreuse. 
Une bataille était done dangereuse, et meme 
inutíIe, puisqu'il avait rempli son but, en at
tirant l'ennemi a lui, et en amenant une dé
rivation des forces autrichiennes du Haut sur 
le Bas-Rhin. n pensa done qu'il fallait se re
plíer, et ordonna la I'etraite, qui se 6t a vec 
calme el fermcté. H repassa a N euwied et preso 
Cl'ivit a Kléber de redescendrc jusqu'a Dussel
dorf , pOUI' y revenir sur la rive gauche. II 
hu avait \'eCOlllluandé dp marcher Icntemeut. 
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malS de n'engager aucune action seneuse. 
Kléber, se sentant trop pressé a Ukerath, et 
emporté par son illstinct guerrier, fit volte-face 
un instant, et frappa sur -l'ennemi un coup 
vigoureux, mais inutile; apres quoí il regagna 
son camp retranché de Dusseldorf. Jourdan, 
en avall<;ant pour reculer ensuite, avait exé
cuté une tache íngrate, dans l'intéret de l'ar
mée du Rhin. Les gens mal instruits pou
vaient en effet regarder cette manceuvre 
comme une défaite; mais le dévouement de ce 
brave général Be cOllnaissait aucune considé
ration, et íI attelldit, pour reprendrc l'offeu
sive, que l'armée dll nhin eut profité de la 
diversion qu'il venait d'opérer. 

Moreau, qui avait montré une prudence, 
une fermeté, un sang-froid rares, dans les 
opérations -auxquelles il avait été précédem
ment employé vers le N ord, disposait tout 
pour rempIir dignement sa tache. 11 avait ré
soIu de passer le Rhin a Strasbourg. Cette 
grande place était un excellent paint de départ. 
1l pouvait y réunir une grande quantité de 
bateaux, et beaucoup de vivres et de troupes. 
Les Hes boisées, qui coupent le cours du Rhill 
sur ce point, en favarisaient le passage. Le 
fort de Kehl, placé sur la rive droite, ét;¡it 

facile a surprendre; tille foís occupé , 011 pou-
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vait le répar~l', et s'en servir pour protéger le 
pont qui serait jeté devant Strasbourg. 

Tout étallt disposé pour cet objct, et l'at
tention des ennemis étant dírigée sur le Bas
Rhin, Moreau ordonna le 26 prairial (14 jllin) 
une attaque générale sur le camp retranché de 
Mallheim. Cette attaque avaít pour hut de 
f¡xcr sur Manheím l'attention du général La
tour, qui commandait les troupes du Haut
Rhin sous l'archiduc Charles, et ~e resserrer 
les Autrichieus daus leur ligue. eette attaquc 
dirigée avec habileté et vigueur réussít parfai
tement. Immédiatemeut apres, Moreau dirigea 
une partie de ses troupes sur Strasbourg; 011 

répandit le bruit qu'ellcs allaient en Italie, 
pour en renforcer l'armée, et on leur fit pré
parer des vivres a travers la Franche-Comté, 
afin d'aceréditer eette opiuion. D'autres trou
pes partirent des environs de Huniugue, pour 
deseendre a Strasboufg; et, quant a eelles-ei, 
OIl prétendit qu'elles allaient en garnison a 
Worms. Ces mouvements furent coneertés de 
maniere que toutes les troupes fussent arri
vées au point désigné le 5 messidor (23 juin). 
Ce jour-la, en effet, vingt-huit miHe hommes se 
trouverent réunis, soit daus le polygolle de 
Strasbourg, soit dans les environs, s<ffls 'le 
commandement dn général Desaix. Dix mille 
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IlOltlmes devaient essayer de passer au-dessous 
de Strasbourg, dans les environs de Camb· 
sheim; quinze mille hommes dcvaient passer 
de Strasbourg a Kehl. Le 5 an soir (23 juiu) 
on ferma les portes de Strasbourg, pour que 
I'avis du passage ne pUt pas etre donné a l'ell
nemi. Dans la nuít les troupes s'acheminerent 
en silence vers le fleuve. Les bateaux furent 
eonduits dans le hras Mabile, et du hras Ma
hile dan s le Rhin. La grande He d'Ehden Rhin 
présentait un illtermédiaire favorable an pas
sage. Les bateaux y jeterent deux mille six 
eents hommes. Ces braves gens ne voulant 
pas donner l'éveil par l'explosion des armes a 
feu, fondirent a la balonnette sur les troupes 
répandues dans l'ile, les poursuivirent, et ne 
Ieur donnerent pas le temps de couper les pe
tits ponts qui aboutissaient de eette He sur la 
rive droite. Ils passerent ces ponts a leur suite; 
et quoique l'artillerie ni la cavalerie ne pnsseut 
les suivre, ils oserent déboucher seuls dans la 
grande plaiue qui borde le llcuve, et s'appro
cherent de Kehl. Le contingent des Souabes 
était campé a quelque distance de la, a Wils
tett. Les détachements qui en arrivaient, sur
tout en cavalerie, rendaient périlleuse la 
situation de l'infanterie franl{aise qui avait osé 
déboucher sur la rive droite. On n'hésita pas ;1 
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l't'lIvoyCI' les baLeaux qui l'avaient tl'ansportéc , 
el. á compl'omettl'e ainsi sa retraite, pour aller 
lllí chcl'cltcl' du secours. D'autres troupes ar
I'ivért'llt; OH s'avan<,'a sur Kehl ,on aborda les 
I't~trallchcments a la ba'ionnette, et on les en
leva. L'artillc1'ie trouvée dans le fo1't fut toUl'
lIéc aussitot sur les troupes ennemies, arl'ivallt 
de Wilstett, et elles furent repoussées. Alors 
un pont fut jeté eutre Strasbonrg et Kehl, et 
achevé le lendemain 7 (25 juin). J..'armée ~. 

passa tont entiere. Les dix mille hommes en
voyés a Gambsheim n'avaient pu tenter Ir' 
passage, a cause de la crue eles eau~. lis I'(~

montérent a Strasbourg, et franchirent If' 
Ucuve sur le pont qu'ón venait d'y jeter. 

Cette opération avait été exécutée avec se
cret, précision et hareliesse. Cependant le dis
séminement des tl'Onpes autrichiennes depuis 
tUle jusqu'a Manheim, en diminuait beau
coup la difficulté et le mérite. Le prince de 
COJl(!é se trouvait avec trois milJe huit cents 
hommes vers le JTaut-Rhill, a Brissac; le con
tillgcnt de Souabe, au nombre de sept mille 
cinq cents, était vers Wilstett, a la hauteur 
de Strasbourg; et huit mille hornmes, a peu 
pres, S011S Starrai, campaient depuis Strasbourg 
j usqu'a Manheim. Les forces ennemies étaiellt 
done peu redoutables sur ce point; mais cet 
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avantage lui-meme était dti au secret <In pas
sage, et le secret a la prudence avec laquelle il 
avait été préparé. 

eette situation présentait l'occasion des plus 
beaux triomphes. Si Moreau avait agi avec la 
rapidité du vainqueur de Montenotte, il pon
vait fondre sur les corps disséminés le long da 
fleuve, les détruire l'un apres l'autre, et venir 
meme accabler Latou)', qui repassait de Man
heim sur la rive droite, et qui,dans le moment, 
comptait tout au plus trente-si x mille hommes. 
Il aurait pu mettre ainsi hors de combat toute 
l'armée gu Haut - Rhin, avant que l'archiduc 
-Charles put revenir des bords de Ja Lahll. 
L'histoire fait voir que la rapidité est loute 
puissante a la guerre, comme dans toules les 
situations de la vie. Prévenant l'ennemi, elle 
détruit en détail ; frappant coup sur coup, elle 
ne lui donne pas le temps de se remettre, le 
démoralise, lui ote la pensée et le cOUl'age. 
Mais eette rapidité, dont on vient de voir de si 
beaux exemples sur les Alpes et le Po, suppose 
plus que la simple activité; elle suppose un 
grand but, un grand esprit pour le concevoir, 
de grandes passions pour oser y prétendre. On 
ne fait rien de grand au monde sans les pas
sions, sans l'ardeur et l'audace qu'elles com
muniquent a la pensée et aa courage. Moreau , 
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espritlnmineux et ferme, n'avait pas cette cha
lenr entrainante, qlli, a la tribune , a la gucrre , 
dans toutes les situatiolls, en leve les hommes, 
et les concluit malgré eux a de vastés firis. 

Moreau employa l'intervalle dll 7 au 10 mes
sidor (25, 28 juin) a réunir ses divisions sur 
la rive droite du Rhin. CeHe de Saint-Cyr, qu'il 
avait Jaissée a Manheim, arrivait a marches 
forcées. En attendant eette division: il avait 
sous sa main einquante-trois mille hommes, et 
il en voyait une vingtaiue de mille disséminés 
autoLlr de lui. Le 10 (28jllin)'.il fit attaquer 
dix mille Alltrichiens retranchés sur le Ren
chen, les bauit, et lellr fit huit cents prison
niers. Les débris de ce corps se replierent sur 
Latour, qui remo¡'-¡tait la rive droite. Le 12 (30 
juin), Saint-Cyr étant arrivé, toute l'armée se 
trouva au-dela du fleuve. Elle comptait soixante
trois mille hommes d'infanterie, et six mille 
chevaux, en tout soixante-onze mille hommes. 
Moreau donna la droite á Férino, le centre á 
Saint-Cyr, la gauche á Desaix. Il se trouvait au 
pied des Montagnes Noires. 

Les Alpes de Souabe forment un massif qui 
rejette, eomme OH sait,"le Danube a 1'01'ieut, 
le Rhin au no1'd : e'est a travers ce massif que 
serpentent le Neeker et le Mein pour se jeter 
dans le Rhin. Ce sont des montagnes de mé-

VIII. 21 
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diocre hauteur, couvertes de bois, et travel'
sées de défilés étroits. I~a vallée du Rhin est 
séparée de ceHe du Necker par une chaine qu'OJl 
appelle les Montagnes Noires. Morean, trans
porté sur la rive droite, était a lellr pied. Il 
devait les franchir pour débo~lcher dans la val
lée du Necker. Le contingent des Sonabes, et 
le corps de Condé, I'emontaient vers la Suisse 
pour garder les passages supérieurs des Mon
tagnes N oires. Latour, avec le corps principal, 
revenait de Manheim, pour garder les passages 
i nférieurs par Rastadt, Ettlingen et pforzheim. 
Moreau pouvait sans illCOl1vénient négliger les 
détachements qui se retiraient du coté de la 
Suisse, et se porter, avec la masse entiere de 
ses forces, sur Latour; il 1'aurait infaillible
ment accablé. Alors il aurait débouché en vain
qllenr dans la vallée du N ecker, avantl'archidllc 
Charles. Mais, en général prudent, il confia a 
Férino le soin de suivre avec sa droite les 
corps détachés des Sonabes et de Condé ; il di
rigea Saínt - Cyr avec le centre, directement 
vers les montagnes, pOllr occuper certaines 
hauteurs, et illongea lui-meme lenr pied pOllr 
descendrc';'t Rastadt :m-devantdeLatour. Cette 
marche était le double résultat de sa circons
pection et du plan de Carnot. 11 voulait se 
couvrir partout, et en meme temps étendre 
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sa ligne vers la 5uisse, pour (~tre pret a sou
ten ir par les Alpes l'armée d'Italie. Moreau se 
mit en mouvement le J2 (30 juin). Ilmarchait 
entre le Rhin et les montagnes, dans un pays 
inégal, coupé de hois, et ere usé par des tor
rents. Il s'avan<;ait avec circonspection, et n'ar
riva que le.5 a Rastadt (3juillet). 11 était 
temps encore d'accabler Latour, qui n'avait 
pas été rejoint par l'archiduc Charles. Ce pri~ce, 
en apprenant le passage, arrivait a marches 
forcé es avec vingt-cinq mille hommes de ren
fort. Il en laissait trente-sixmille sur la Lahn, 
et vingt-sept milIe elevant Mayence, pOUI' te
nir tete a J ourdall, le tout sous les ordres du 
général Wartensleben. Il se hatait le plus qu'il 
pouvait; mais ses tetes de colonnes étaient en
core fort éloignées. Latour, apres avoÍr laissé 
garnison dans Manheim, comptait au plus 
trente-sÍx mille hommes. Il était rangé sur la 
Mlll'g, qni va se jeter dan s le Rhin, ayant sa 
gauche a Gernsbach, dans les montagnes; son 
centre, a lellr pied, vers Kuppenheim , un peu 
en avant dela Mllrg; sa droite, dan s la plaine, 
le long des bois de Njederbulh, qui s'étendent 
au bord du Rhin; sa réserve a Rastadt. Il était 
imprudent a Latour de s'engager avant l'arri
véc de l'archiduc. Mais sa position le rassu
rant, il voulait résister pour couvrir la grande 

21. 



:h4 RÉVaLLTTlON' F~.~N-;;:AISli. 

mute qui de Rastadt va déboucher sur le N ecker. 
Mareau n'avait avee luí que sa gauche; son 

centre, sous Saint-Cyr, était resté en arriere, 
pour s'emparer de quelques postes dans les 
Montagnes Naires. Cette circonstance rétablis
sait l'inégalité des forces. Le 17 (5 juillet), iI 
attaqua Latanr. Ses troupes se conduisirent 
avec une grande valeur, enleverent la posi
tian de Gernsbach, sur le Hallt-Murg, et péné
trerent a Kuppenheim, vers le centre de la posi
tian ennelÚie. Mais, dans la plaine,ses divisions 
eurent de la peine' a déboucher sous le feu de 
l' artillerie, et en présence de la nornbr'euse ca
valerie antrichienne. Néanmoins, on aborda 
Niederbulh et Rastadt , et on parvint a se ren
dre maitre de la Murg sur tous les points. On 
fit un millier de prisonniers. 

Moreaus'arreta sur le champ de bataille, sans 
vouloir poursuivre l'ennemi. L'archiduc n'était 
point arrivé, et il aurait encore pu accabler J~a
tour; mais il trouvait ses troupes iatigllées, iI 
sentait la nécessité d'arnener Saint-Cyl' a lui, 
pour agir avec une plus grande masse de for
ces, et il attendit jusqu'au 2 [ (9 juillet), avaut 
de livrer une llouvelle attaque. Cet intervalle de 
quatre jours permít a l'archiduc d'arriver avec 
un renfort de vingt-cinq mille hornrnes, et a 
l'ennemi de cornbattre a chance égale. 
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La position respective des deux armées était 
a peu pres la mcme. Elles étaient toutes deux 
('n ligne perpendiculairc anRhin, une aile dan s 
1es mOlltagnes, le centre au pied, la gauche 
dans la plaine boisée et marécageuse qui longe 
le fleuve. Moreau, qui s'éclairait lentement, mais 
toujours a temps, paree qu'il conservait le 
calme nécessaire pour rectifier ses fautes, avait 
senti, en combaUant a Rastaclt, l'importance 
de porter son effort principal dans les mon
tagnes. En effet, celui qui en était maitre, 
avait les clébouchés efe la valIée du Necker, 
objet principal qu'on se disputaít; il pouvait 
en outre déborder son adversaire, et le pons
ser clans le Rhin. Moreau avait nne raisan de 
plus de combattre dan s les montagnes: c'était 
sa supériorité en infanterie, et son infériorité 
en cavalerie. l.,'archiduc sentait comme ¡ni 
l'impol'tance de s'y établir, mais' il avait, dans 
ses nombl'CUx cscadrons, une raison de tenil' 
aussi la plaine. Il rectifia la position prise par 
Latollr; il jeta les Saxons dans les montagnes 
pour débol'der Moreau ; il fit I'enforcer le pla
teau de Rothensol, ou s'appuyait sa gauche; il 
déploya son centre au pied des montagnes en 
avant de Malsch, et sa cavalerie dans la plaine. 
Il voulait attaquer le 22 (10 juillet): Moreau le 
prévint, et l'attaqua le 2. J (9 juillet), 
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Le général Saint-Cyr, que Moreau avait ra
mené a lui, et qui formait la droite, attaqua le 
plateau de Rothensol. Il déploya la eette pré
cision, eette habileté de mallreuvres, qui )' ont 
distingué pendant sa beBe carriere. N'ayant pu 
déloger l'ennemi d'une position formidable, iI 
l'entoura de tirailleurs, puis iI 6t essayer une 
charge, et feindre une fui te , pour engager les 
Autrichiens a quiUer leur position, el a se jeter 
a la poursuite des Fran<;ais. Cette manreuvre 
réussit : les Al1trichiens, voyant les Fran<;ais 
s'avan~er, puís s'enfiIir en désordre, se jeterent 
apres eux. Le général Saint-Cyr, qui avait des 
troupes préparées, les lanc;a alors :;ur les Autri
chiens, qui avaient qllitté leur position, et se 
rendit maitre du platean. Des ce moment, il 
s'avan¡;;a, intimida les Saxons destinés a débor
der notre droite, et les obligea a se replier. A 
Malsch, au centre, Desaix s'engagea vivement 
avee les A utrichiens, prit et perdít ce village, 
et finit la journée en se portant sur les dernieres 
hauteurs, qui longent le pied des montagnes. 
Dans la pIaine, nolre cavalerie ne s'était point 
engagée, et Morean l'avait tenne a la lisie re 
des hois. 

La bataille était done indécise, excepté clans 
les montagnes. J\tIais c'était le point important, 
car, en poursuivant son succes, Morcan pou-



VlHl':CTOIl\ Ji (1796). 

vait étendre son aile droite autonr de l'arehi
due, lUÍ enlever les débouchés de la vallée du 
Necker, et le pousser dans le Rhin. II est vrai 
qu'a son tour, I'archidllc, s'ii perdait les mon
tagnes, qui étaient sa base, pouvait faire perdre 
a Morean le Rhin, qui était la notre; il pou
vait renou veler son effort daos la plaine, battre 
Desaix, et, s'avanc;ant le long du Rhin, mettre 
Moreau en l'air. Dans ces oecasions, c'est le 
moins hardi qui est compromis : e'est celui qui 
se croit coupé, qui l'est en effet. L'archidue 
crut devoir se retirer pour ne pas eompro
mettre, par un mouvement hasardé, la mo
narchie autrichienne, qui n'avait plus que son 
armée pour appui. On a blamé eette résolution, 
qui entrainait la re traite des armées impériales, 
et exposait l' AlIemagne a une invasion. On 
peut admirer ces belles et sublimes hardiesses 
du génie, qui obtiennent de grands résultats 
au prix de grands périls; mais on ne saurait 
en faire une loi. La prudence est seule un de
voír, dans une sÍtuation eomme ceHe de 1'ar
ehiduc, et on ne peut le bIamer d'avoir battu 
en retrai te, pour devaneer Moreau dans la 
vallée <Iu N eeker, et pour protéger ainsi les 
états héréditaíres. Sur -le - champ ~ en effet, il 
forma la.résolution d'abandonner l'Allemagne, 
qu'aucune ligue !le pouvait couvrir, et de se 
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porter, en remontant k Mein et le Necker, a 
la gran dé ligne des états héréditaires, celle du 
Danube. Ce fleuve , couvert par les denx places 
de Ulm et Ratisbonlle, était le plus sur rempart 
de I'Autriche. En y concentrant ses forces, 
l'archiduc était la chez lUÍ, a cheval sur un 
grand fleuve, avec des forees égaIes a ceHes de 
l'ennemi, ave e la faculté de manreuvrer sur les 
deux rives, et d'accabIer l'une des deux armées 
envahissantes. L' ennemi , au contraire, se trou
vait fort loin de ehez lui, a une distance im
mense de sa base, sans cette supériorité de 
forces qui compense le dauger de l'éloigne
ment, avec le désavantage d'nn pays affreux 
a traverser pour envahir et ponr s' en retour
ner, et enfln ~vec l'incollvénient d'etre. divisé 
en deux corps, et d'etre cornmandé par deux 
généraux. Ainsi les Impériaux gagnaient, en se 
rapprochant du Danube, tont ce que perdaient 
les Frall(;ais. Mais, pour s'assurer tons ces avan
tages, l'archiduc devait arriver saus défaite a11 
Danube; et, des-Iors, il devait se retirer avec 
fermeté, mais sans s'exposer a aucun engage
mento 

Apres avoir laissé garnison a Mayence, a 
Ehrenbreitstein, a Cassel, a Manheim, iI 01" 

donna a Wartensleben de se retirer pied a pied 
par la vallé e du Mcin, et de gagner le Danube, 
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en s'engageant tous les jours assez poor soute-
1]ir le moral de ses trollpes, mais pas assez 
pour les compromettre dans une action géné
raleo Lui-meme en fit autant avee son armée; 
illa porta de Pforzheim dansla vallée dnNeeker, 
et ne s'y arreta que le temps néeessaire pour 
réunir ses pares, et Ieur donner le temps de se 
retirer. Wartensleben se repliait aveé trente 
mille fantassins et quinze mille ehevaux; l'ar
chiduc avec quarante mille hommes d'jnfante
rie et dix-huit de cavalerie; ce qui faisait cent 
trois mille hommes en tout. Le reste était dans 
les plaees, ou avalt filé par le Hallt-Rhin en 
Suisse, devant le général Férino, qni comman
dait la droite de Moreau. 

Des que Moreau eut décidé la retraite des 
Autrichiens, l'armée de Jourdan passa de nou
veau le Rhin a Dusseldorf et Neuwied, en ma
nrellvrant, comme elle l'avait toujours filÍt, et 
se porta sur la Lahn, pOllr déboucher ensuite 
dans la vallée du Mein. Les armées fran~aises 
s'avancerent done en deux colonnes, le long du 
Mein et dll Necker, suivant les deux armées im
périales, qui faisaient une tres-beBe retraite. 
Les nombreux escadrons des Autrichiens, vol
tigeant a l'arriere-garde, imposaient par leur 
masse, couvraicnt leur infanterie de nos in
sultes, et rendaient inutiles tous nos efforts 
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pour l'entamer. Moreau, qui n'avait point eu 
de place a masquer en se détachant du Rhill, 
marchait avec soixante - onze mille hommes. 
Jourdan, ayant dli bloquer Mayence, Cassel, 
Ehrenbreitstein, et consacrer vingt-sept mille 
hommes a ces opérations, ne marchait qu'avec 
quarante-six mille, et n'était guere supérieur a 
Wartensleben. 

D'apres le plan vicieux de Carnot, il fallait 
toujours déborder les ailes de l'ennemi, c'est-a
dire, s'éloigner du but essentiel, la réunion des 
deux armées. Cette réunion aurait permis de 
porter sur le Danube une masse de cent quinze 
ou cent vingt mille hommes, masse écrasante, 
énorme, qui aurait trompé tous les calculs de 
l'archiduc, déjoué tous ses efforts pour se con
centrer, passé le Danube sous ses yeux, enlevé 
VIm, et, de cette base, eut menacé Vienne et 
ébran lé le trane impérial (1). 

Conformément au plan de Carnot, Morean 
devait appuyer sur le Hant-Rhin et le TIaut
Danube, et J ourdan vers la Boheme. On dOllllait 
a Moreau une raison de plus d'appuyer sur ce 
point, e' était la possibilité de communiquer 
avec l'armée d'ltalie pal' le Tyrol, ce qui sup-

,. 11 ral1t lire a cet égard les l'aisonnements qu'a faits Na

poléon, et qn'il a appuyés de si gl'auds cxcllIples. 
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posait l'exécution du plan gigantesque de Bona
parte, justement désapprouvé par le directoire. 
Comme Moreau voulait en meme temps ne pas 
ctre tl'Op dé taché de J mudan, et luí donner la 
main gauche tandis qu'il tendait la droite a 
l'armée d'Italie, 011 le vit sur les bords du 
Necker, occuper une ligne de cinquante lieues. 
Jourdan, de son coté, chargé ·de déborder 
Wartensleben, était forcé de s'éloigner de Mo
reau; et ·comme Wartensleben, général routi
nier, ne comprenant en rien la pensé e de I'ar
chiduc, au lieu de se rapprocher du Danube, 
se portait veJ's]a Boheme ponr la couvrir, Jour
dan, pour le déborder, était forcé de s'étendre 
toujours davantage. On voyait ainsi les armées 
ennemies faire, chacune de leur coté, le con
traire de ce qu'elles auraient duo Il y avait 
cependant cette différence entre Wartensleben 
et Jourdan, que le premier manquait a un 
ordre excelIent, et que le second était obligé 
d'en suivre un mauvais. La faute de Wartens
leben était a lui, ceHe de J ourdan au directeur 
Carnot. 

Marean livra un combat a Canstadt ponr le 
passage du N ecker, et s' enfon~a ensuite dans les 
défilés de l' A lb, chaine de montagnes qni sépare 
le Necker du Danube, comme les Montagnes 
Noires le séparent du Rhin. 11 franchit ces dé-
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filés, et déboucha dans la vallée du Danube, 
vers le milieu de thermidor (fin de juillet), 
apres un mois de marche. Jourdan, apres avoir 
passé des bords de la Lahn sur cenx du Mein, 
et avoir livré un· combat a :Friedberg, s'arreta 
devant la ville de Francfort, qu'il m~nac:a de 
bombarder si 011 ne la luí livrait sur-Ie-champ. 
I.es Autrichiens n'y consenlirent qu'a la con
dition d'une suspension d'armes de deux jours. 
Cette suspension leur permettait de franchir 
le Mein, et de se donner une avance considé
rabIe; mais elle sauvait une ville intéressante, 
et dont les ressources pouvaient etre utiles a 
l'armée: Jourdan y consentit. La place fut re
mise le 28 messidor (16 juillet). Jourdan frappa 
des eontributions sur eette ville, mais y mit 
une grande modération, et déplut meme arar
mée par les ménagements qu'il montra ponr le 
pays ennemi. Le bruit de l'opnlence au milieu 
de laquelle vivait l'armée d'Italie, avaÍt excité 
les imaginations, et 00 voulait vivre de meme 
en Allemagne. Jourdan remonta ensuite le Mein, 
s'empara de WllI'tzbourg le 7 thermidor (25 juil. 
let), puis déboucha au-dela des montagues de 
Souabe, sur les bords de la Naab, qui tombe 
dans le Dauube. Il était a peu pres SUI' la hau
teur de Morean, et a la meme époque, e' est-a
dire vers le milieu de thermidor (commence-
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ment d'aout). La Souabe et la Saxe avaiellt ac
cédé a la neutralité, envoyé des agents a París 
pOllr traiter de la paix, et coo!?enti a des con
tril.mtions. Les troupes saxonnes et souahes 
se retirerent, et affaíblirent ainsi l'armée autri
chienne d'une douzaine de milIe hommes, a 
la vérité pen utiles, et se battant san s úle. 

AillSi, vers le milieu de l' été, nos armées, 
maitresses de l'Italie, qu'elles dominaient tout 
entiere, maltresses d'une moitié de l' AlIemagne, 
qu'elles avaient envahie jusqu'au Danube, me
napíent I'Europe. Depuis deux moís la Vendée 
étaít soumise. Des cent mille hommes répandus 
dans I'Ouest, 011 pOLI vait en détacher cinquante 
mille pour les porter oú ron voudrait. Les pro
messes du gouvernement directorial ne pou
vaient etre plus glorieusement accemplies. 



• 
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CHAPITRE V. 

État intérieur de la France ver s le milicu de I'année 1796 
an IV. - Embarras fiuanciers du gouvernement. Chute 
des mandats et du papier-monnaie.-Attaque du eamp 
de Grenelle par les jacobins. - Renouvellement du 
pacte de famille avec l'Espagne, et projet de quadruple 
allianee. - Projet d'une expédition en Irlande. - Né
gociations en Italie. - Continuation des hostilités; ar
rivée de Wurmser sur I'Adige; vietoires de Lonato et 
de Castíglione. - Opérations sur le Danube; bataille 
de Ncresheim; marche de l'archiduc Charles contre 
Jourdan. - Marche de Bonaparte sur la Brenta; ba
tailles de Roveredo, Bassano et Saint-George; retraite 
de Wurmser dans Mantoue. - Retour de Jourdan sur 
le Mein; bataillc de Wurtzbourg; retraite de Moreau. 

LA France n'avait jamais para plus grande 
au dehors que pendant cet été de 1796; mais 
sa sitnation intérieure était loin de répondre a 
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son éclat extéríeur. París offrait un spectack 
singulier: les patriotes, furieux depuis l'arres
tatíon de Babreuf, de Drouet et de leurs autres 
chefs, exécraient le gouverllement, et ne so u
haitaient plus les victoires de la république, 
depuis qu'elles profitaient au directoire. Les 
ennemis déclarés de la révolution les niaient 
obstinément; les hommes fatigués d'elle n'a
vaient pas l'ail' d'y croire. Quelques nouveaux 
riches, quí devaient leurs trésors a l'agiotage 
ou aux fournitures, étalaient un luxe effréné, 
et montraient la plus ingl'ate indífférence pour 
cette révolution qui avait fait leur fortune. Cet 
état moral était le résultat inévitable d'une fa
tigue générale dans la natíon, de passions in
vétérées chez les partis, et de la cup!díté ex
citée par une crise financiere. Mais jI y avait 
encore beaucoup de Fran(iais républicains et 
enthousiastes, dont les sentiments étaient con
servés, dont nos victoires réjouissaiellt l'ame , 
qui, loin de les nier, en accueillaient un Con
traire la nouvelle avec transport, et qllí pro
non<{aient avec affection et adrniration les noms 
de Hoche , J ourdan , Moreau et Bonaparte. Ceux
la voulaient qu'on 6t de nouveaux efforts, 
qu'on obligeat les malveillants el les indifférents 
a contribuer de tOllS leurs moyens a la gloire 
et a la grancleur de la républjquc. 
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POllr obscurcir l'éc1at de nos triomphes, les 
partís s'attachaient a décrier les généraux. lis 
s'étaient surtout acharnés contre le plus jeune 
et le plus brillant, contre Bonaparte, aont le 
nom , en deux mois, était de ven u si glorieux. 
Il avait fait au 13 vendémiaire une grande 
peur aux royalistes, et ils le traitaient pen fa
vorablement dans lenrs jonrnaux. On savait 
qu'iL avait déployé un caractere assez impé
rieux en Italie; on était frappé de la maniere 
dont il en agissait avec les états de cette con
trée, accordant on refusant a son gré des ar
mistices, qui décidaient de la paix OH de la 
guerre; on savait que, sans prendre l'inter
médiaire de la trésorerie, iI avait envoyé des 
fonds a l'armée dn Rhin. On se plaisait done 
a dire malicieusement qu'il était indocile, et 
qu'il allait. etre destitué. e' était un grand gé
néral perdu ponr la république', et une gloire 
importune arretée tout-a-coup. Anssi les mal
veillants s'empresserent - ils de répanare les 
bruits les plus absurdes; ils al/erent jnsqu':i 
prétendre que Hoche, qui était alors a París; 
allait partir ponr arreter Bonaparte an milien 
de son armée. Le gonvernement écrivit :i Bo
naparte une lettre qui démentait tous ces 
bruíts, et dans laquelle iI lui renouvelait le 
témoignage de toute sa confiance. Il 6t pu-

VIII. 22 
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blier la lettre dans tous les journaux. Le bravt': 
Hoche, incapable d'aucune basse jalousie con
tre un 'rival qui, en deux moís, s'était placé 
au-dessus des premiers généraux de la répu
blique, éerivit de son coté pour démentir le 
role qu'on luí pretait. Il faut citer eette leure 
si honorable pour ces deux jeunes héros; elle 
était adressée au ministre de la poliee, et fut 
rendue publique. 

{{ Citoyen ministre" , des hommes qui, cachés 
« OH ignorés pendant les premieres années de 
({ la fondation de la république, n'y pensent 
« aujourd'hui que pour chercher les moyells 
« de la détruire, et n'en parlent que pour ca
« lomnier ses plus fermes appuis, répandent 
« depuis quelques jours les bruits les plus in-
1( jUl'ieux aux armées, et a l'un des officiers
« généraux quí les commandent. Ne lellr est-il 
« donc:plus suffisant, pour parvellil' a leur but, 
(e de correspondre ouvertement avec la hOI·de 
« eonspiratriee résidante a Hambourg? Faut-il 
« que, pour obtenir la proteetion des maltres 
« qu'ils veulent donner a la Franee, ils avilis
« sent les ehefs des armé es ? -Pellsent-ils que 
« eeux-ci, aussi faibles qu'au temps passé, se 
« laisseront injurier sans oser répondre, et ac
(e enser sans se défendre? Pourquoi Bonaparte 
'(se tronve-t-il oone l'objet des fureurs de ce~ 
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( messieurs? est-ee paree qu'il a hattu leurs 
« amis et eux-memes en vendérniaire? est-ce 
l( paree qn'il dissout les armé es des rois, et qu'il 
« fournit a la république les moyeos de termi
« ner glorieusement cette honorable guel're;> 
f( Ah! brave ,j eune homme, quel est le militaire 
( républicain qni ne brule du désir de t'imiter) 
« Courage, Honaparte! concluís a Naples, a 
« Vienne , nos armées victorieuses; réponds a 
'( tes ennemis personnels en humiliant les rois, 
(e en donnaot a nos armes un lustre nouveau ; 
« et laisse-nolls le soin de ta gloire! 

« J'ai ri de pitié en voyant un homme, quí 
« d'ailleurs a beaucoup el' esprit, annoncer des 
« inquiétudes qn'il n'a pas sur les pouvoirs 
c( accordés aux générauxfram,;ais. Vous les con
« naissez a peu pres tous, citoyen ministre. 
c( Quel est celui qui, en lui supposant meme 
« assez de pouvoir sur son arrnée pour la faire 
« marcher sur le gouvernement, quel est celni. 
« dis-je, qui jamais entrepr.endrait de le faire ; 
« sans etre sur-le-champ accablé par ses com
« pagnons? A peine les généraux se connais
« sent-ils, a peine correspondent-ils ensemble! 
« leur nombre doit rassurer sur les desseins 
c( que ron prete gratuitement a l'un d'eux. 
( Ignore-t-oIl ce que peuvent sur les hommes, 
f( l'envíe, l'ambition, la haiue, je puis ajouter; 

27.. 
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" je pense, l'amour de la patrie et l'honnellr? 
« Rassurez-vous done, républicains modernes. 

« Quelques journalistes ont poussé l'absnr
« dité au point de me faire aller en Italie pour 
« arreter un homme qu~ j'estime, et dont le 
« gouvernement a le plus ase louer. On pent 
« aSSllrer qu'au temps oú nous vivons, pea 
« d'officiers-généraux se chargeraient de rem
ee plir les fonctions de gendarmes, bien que 
(( beaucoup soient disposés a combattre les 
f{ factions et les factiel1x. 

«( Depuis mon séjollr a Paris, j'ai VII des 
«( hommes de t011tes les opinions; j'ai pu en 
( apprécier quelques-nns a lenr juste valeur. 
« n en est qui pensent qne le gonvernement 
«( ne peut marcher sans eux : ils crient pour 
« avoir des places. D'autres, qlloique personne 
« ne s'occupe d'eux, croient qu'on a juré lenr 
« perte : ils crient pour se remire intéressants. 
( J'avais vu des émigrés, plus Franc;ais que roya
« listes, pleurer de joie au récit de nos vic
« toires; fai vu des Parisiens les révoquer en 
«( doute. n m'a semblé qu'un parti audacieux, 
« mais san s moyens, voulait renverser le gon
« vernement actueI, ponr y substitner l'anar
( chie; qn'ull second, plus dangerenx, plus 
( adroit, et qui compte des arnis partout , ten
(e dait an houleversement de la république. 
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« pour rendre a la France la constitutíon boi
« teuse de 1791 , et une guerre civile de trente 
« années; qu'un troisieme enfin, s'il sait mé
'{ priser les deux autres, et prendre sur eux 
« l'empire que lui donnent les lois, les vaincra, 
({ parce qu'il est composé de républicains vrais, 
« laborieux et probes, dont les moyens sont 
c( les talents et les vertus, parce qu'il compte 
t< au nombre de ses partisans tous les bons 
(( citoyens , et les armées, qui n'auront sans 
(( doute pas vaincu depuis cinq ans pour laisser 
({ asservir la patrie. » 

Ces deux lettres firent taire tous les bruits, 
et ímposerent silence aux malveíllants. 

Au mílieu de sa gloire, le gouvernement 
faisait pitié par son indigence. Le nouveau 
papier-monnaie s' était sontenu peu de temps, 
et sa chute privait le directoíre d'une impor
tante ressonrce. On se souvient que le 26 ven
tose ( 16 mars), 2 millíards 400 milliollS de 
manuats avaient été créés, et hypothéqués SUl 

une valeur correspondante.de biens. Une par
tie de ces manuats avait été consacrée a retirel' 
les 24 milliards d'assignats restant en circula
tio'O., et le reste a pOllrvoir a, de nouveaux 
besoins. C'était en quelque sorte, comme nous 
t'avoIls dit, une réimpression de l'ancien pa
piel', avec un nouveau titre et uu llouveau 
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chiffre. Les 24 milliards d'assignats étaient remo 
placés par 800 milIions de malldats; et au lieu 
de créer encore 48 autres milliards d'assignats, 
on créait 1600 millions de mandats. La diffé
rence était dOlle dans le litre et le ehiffre. Elle 
était aussi dans l'hypotheque; car les assignats, 
par l'effet des encheres, ne représentaient 
pas une valeur déterminée de biens; les man
dats, au eontraire, devant proeurer les biens 
sur l'offre simple du prix de J 790, en repré
sentaient bien exactement la somme de 2 mil
liards 400 millions. Tout cela n'empecha ras 
leur chute, qui fut le résultat de différentes 
causes. La France ne voulait plus de parier, et 
était décidée a n'y plus eroire. Or, quelque 
grandes que soient les garanties, quand on n'y 
veut plus regarder, elles sont eomme si elles 
n' étaient paso Ensuite le ehiffre du papier, quoi
que réduit, ne l'était pas assez. On convertis
sait 24 milliards d'assignats en 800 millions de 
mandats; on réduisait done l'ancien papier au 
trentieme, et il aurait fallu le réduire au deux
centieme pOUI' etre dans la vérité; cal' 24 mil
Iiards valaient tont au plus J 20 millions. Les 
reproduire dan:; la circulatioIl pour 800 mil
lions, en les convertissant en mandats, c'était 
une erreu!'. Il est vrai qu'on leur affectait une 
pareille valeur de hiens; mais une tcrre qui en 
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~ 790 valait 100 miHe francs, ne se vendait au
jourd'hui que 30 ou 2.5 mille franes; par con sé
quent le papier portant ce nouveau titre et ce 
nouveau chiffre, eut-iI meme représenté exac
tement les bien s , ne pouvait valoir comme 
eux que le tiers de l'argent. Or, vouloÍr le faire 
circuler au pair, e' était eneore soutenir un 
mensonge. Ainsi, quand meme iI y aurait eu 
possibilité de rendre la eonfiance au papier, 
la supposition exagérée de sa valeur devait 
toujours le faire tomber. Aussi, bien que sa 
circuIation fUt forcée partout, OH ne l'accepta 
qu'un instant. Les mesures violentes qui avaient 
pu imposer en 1793, étaient impaissantes au
jourd'hui. Personne ne traitait plus qu'en ar
gent. Ce numéraire, qu'on avait eru enfoui. ou 
exporté a l'.étranger, remplissait la eireulation. 
Celui qui était caché se montrait, eelui qui 
était sorti de France y rentrait. Les provinces 
méridionales étaient remplies de piastres, qui 
vellaient d'Espagne, appelées ehez nous par le 
besoin. L'or et l'argent vont, eomme toutes 
les marchandises, la ou la demande les attÍre; 
seulement leur prix est plus élevé, et se majn
tient jusqu'a ce que la quantité soit suffisante, 
et que le besoin soit satisfait. Ilse commettait 
bien encore queIqucs friponneries, par les rero· 
boursemcnts en mandats, parce que les lois 
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donnant eours foreé de monnaie au papier, 
permettaient de l'employer a l'aequittement 
des engagements écrits; mais on ne l'osait 
gllere, et, quaut a tOlltes les stipulations, eHes 
se faisaient en numéraire. Dans tous les mar
ehés on ne voyait que l'argent ou l'or; les sa
laires du peuple ne se payaient pas autrement. 
On aurait dit qu'il n'existait point de papier 
en France. Les mandats ne se trouvaient plus 
que dan s les mains des spéculateurs, qui les 
reeevaient uu gouvernemcnt, et les revendaient 
aux aequéreurs de biens nationaux. 

De eette maniere, la erise finaneierc, quoi
que existant encore pOllr l'état , avait presque 
cessé pour les partieuliers. Le eommerce et I'in
dustrie, profitant d'un premier moment de 
repos, et de quelques' communications rou
vertes avec le continent, par l'effet de nos 
victoires, commeIH;aient a reprendre quelque 
activité. 

Il ne faut point, eomme les gouvernements 
out la vanité de le dire, eneourager la pro
duction ponr qn'elle prospere; il faut seule
ment ne pas la contrarie!'. Elle profite du pre
miel' mament pour se developper avec une 
activité merveilleuse. Mais si les' particuliers 
recouvraient un peu c!'aisance, le gouverlle
ment, e' est - a -dire, ses chef s , ses agents de 



toute es pece , militaires, administrateurs ou 
magistra~s, ses c/"éancÍers, étaient réduits a 
une affreuse détresse. Les mandats qu'on leur 
donnait étaient inutiles dans leurs mains; ils 
n'en pouvaient faire qu'un seul usage, e'était 
de les passer aux spéeulateurs sur le papier, 
qui prenaient 100 franes pour einq ou six, et 
qui revendaient ensuite ces mandats aux ae· 
quél'eurs de biens nationaux. Anssi les rentiers 
mouraient de faim; les fonctionnaires don
naient lenr démission; et, contre l'usage, au 
líen de oemander des emplois, 011 les l'ésignait. 
Les armées el' AIlemagne et d'ltalíc vivant chez 
l'ennemi, étaieut a l'abri de la misere com
mnne; mais les armées de l'illtérieur étaient 
dans une détresse affreuse. Hoche ne faisait 
vivre ses soldats que de denrées per¡;;ues dans 
les provinces de rOuest, et iI était obligé d'y 
maintenir le régime militaire, pour avoir le 
droit de lever en nature les subsistances. Quant 
aux officiers et a lui-meme, ils n'avaient pas 
de quoi se vetir. Le service des étapes établi 
dans la France , pour les troupes qui la parcoll
raient, avait manqué sóuvent, paree que les 
fournisseurs Be voulaient plus rien avancer. 
Les détachelllents partis des cotes de l'Océan 
pour renforcer l'armée d'Italie, étaient arretés 
en route. On avait vu meme des hopitaux fer-
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més, et les malheureux soJdats qui les rem
plissaient, expulsés de l'asile que la république 
devait a leurs infirmités, paree qu'on ne pou
vait plus leur fournir ni remedes ni aliments. 
La gendarmerie était entierement désorganisée. 
N' étant ni vetue, ni équipée, elle ne faisait 
presque plus son service. Les gendarmes, vou
lant ménager leurs chevaux qU'OIl ne rempla
~ait pas, ne protégeaiellt plQS les routes; les 
brigands qui abondent a la suite des guerres 
civiles, les infestaicnt. lIs pénétraient dans les 
campagnes, et souvent duns les villes, et y 
commettaient le vol et l'assassinat avec une 
audaee inouie. 

Tel était done l'état intérieur de la France. 
Le earaetere partieulier de eeUe nouveUe erise, 
e'était la misere du gouvernement au milieu, 
d'un retour d'aisanee ehez les particuliers. Le 
directoire ne vivait que des débris du papier, 
et de quelques millions que ses armées lui en
voyaient de l'étranger. Le général Bonaparte 
lui avait déja envoyé 30 millions, et cent beaux 
chevallx de voiture pour contribuer un peu a 
ses pompes. 

Il s'agissait de détruire maintenant tont l'é
chafaudage du papier-monnaie. Il falIait pour 
cela que le eOllrs n'en fut plus forcé, et que 
l'impot fút rec;:u en valeur réelle. On Melara 



UIRJ::CTOlltE : 1 '"'jO;;)¡. \ .. 1., 

done le 28 messidor ( 16 juillet) que tout le 
monde pourrait traiter comme il luí plairait, 
et stipuler en monnaie de son ehoix, que les 
mandats ne seraient plus re<¡us qu'au cours 
réel, et que ce cours serait tous les jours cons
taté et publié par la trésorerie. On osa enfin 
déclarer que les impóts seraient per'tus en nu
méraire ou en mandats au cours; on ne fit 
d'exception que pour la contribution fonciere. 
Depuis la création des mandats on avait voulu 
la percevoir en papier, et non plus en nature. 
On sentit qu'il aurait mieux valu la percevoír 
toujours en nature, paree qu'au milieu des va
riations du papiel', OH aurait au moins I'ecueilli 
des denrées. On cécida done, apres de lon
gues discussions, et plusieurs projets succes
sivement rejetés chez les anciens, que, dans 
les départements frontÍeres ou voisins des ar
mées, lapereeption pourrait etre exigée en 
nature; que dans les autres elle aurait lieu en 
mandats au cours des grains. Ainsi, on évaluait 
le blé en 1790 a JI? fr. le quintal; on l'évaluait 
aujourd'lmi a 80 fr. en mandats. Chaque dix 
fraIles de cotisation, représentant un quintal 
de blé, devait se payer aujourd'hui 80 fr. en 
mandats. Il eut óté bien plus simple d'exiger 
le paiement en numéraire ou mandats au cours; 
mais on ne rosa pas encore; on commen<;ait 
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doue a revenir a la réalité, mais en hésitant. 
L'emprunt forcé n'était point encore recou

vré. L'autorité n'avait plus l'énergie d'arbi-· 
traire, qui aurait pu assurer la prompte exé
cution d'une pareille mesure. 11 restait pres de 
300 millions a percevoir. On décida qu'en ac
qllittement de l'emprunt et de l'impót, les 
mandats seraíent rec;us au pair, et les assi
gnats a cent capitaux pour un, mais pendant 
quinze jours seulement; et qu'apres ce terme, 
le papier ne serait plus re~ll qu'au cours. C'é
tait une maniere d'encourager les retardataires 
a s'acquitter. 

La chute des manclats étant déclarée, íI n'é
tait plus possible de les recevoir en paiement 
intégral des biens nationaux qui lenr étaient 
affeetés; et la banqueroute qu'on leur avait 
prédite eomme aux assignats, devenait inévi
tableo Gllavait annoncé, en effet, que les mau
dats émis pOlIr 2 miHiards 400 millions, tom
bant fort au-dessous de eette valeur, el ne valant 
plus que 2 a 3 eenls mil1ions, l'état ne voudrait 
plus donner la valcUl' promise des biells , e' est
a-dire 2 milliards [~oo millions. On avait sou
tellu le c011traire ualls l' espoir que les mandats 
se maintiendraient a une eertaiue valeur; mais 
roo franes tomLaut a 5 ou 6 fr., l'état ne pou
vait plus donner tille terre de 100 franes, ell 
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'790, et de 30 a 40 franes aujourd'hui, pour 
5 011 6 franes. C'était la l'espece de banque
mute qu'avaient subie les assignats, et dont 
nous avons expliqué plus haut la natnrc. L'é
tat faisait la ee que fait anjourd'hui une eaisse 
d'amortissement, qui rachete an cours de la 
plaee, et qui, dans le cas d'nne baisse extraor
dinaire, racheterait peut-etre a 50 ce 'qui au
rait été émis a Bo OH 90. En conséqnence. il 
fut décidé le 8 therrnidor ( 26 juillet) que le 
dernier quart des domaines nationaux soumis
sionnés depuis la loi du 26 ventase ( ceHe qui 
créait les mandats), serait acquitté en mandats 
an cours, et en six paiements égaux. Comme 
il avait été soumissionné pour 800 millions de 
biens, ce quart était de 200 millions. 

On touchait done a la fin dn papier-monnaie. 
On se demandera ponrqnoi OH 6t ce secohd 
essni des mandats, qni eurent si peu de durée 
et de ~mcces. En général on juge trop les me
sllres de ce genre indépendamment des cir
COHstances qui les ont comma'ndées. La crainte 
de manquer de uuméraire avait sans doute 
contribué a la création des mandats;- et, si on 
n'avait pas en d'autre raison, OH aurait en grand 
tort, car le numéraire ne peut pas manquer; 
mais on avait été poussé surtout par la néces
sité impérieuse de "ivre :lyec les biens, et d'an-
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ticiper sur leur vente. Il fallait mettre leur prix 
en circulation avant de l'avoír retiré, et ponr 
cela l'emettre en forme de papier. San s doute 
la ressource u'avaít pas été grande, puisque 
les mandats étaient si vit'e tombés, mais enfin 
on avait ,·¿cu encore quatre ou cinq mois. Et 
n'est-ce ríen que cela? II faut considérer les 
mandats comme un llouvel escompte de la va
Ieur des biens nationaux, cornme un expédient, 
en attendant que ces biens pussent etre ven
dus. On va voir que de moments de détresse 
le gouvernement eut encore a traverser, avant 
de pouvoir en réaliser la vente en numéraire. 

Le trésor ne manquait pas de ressources 
prochainement exigibles; mais iI en était de 
ces ressources eornme des biens nationaux : iI 
fallait les renclr'e actllelles. Il avait encore a 
recevoir 300 millions de l'emprunt forcé; 
300 millions de la contribution fonciere de 
l'année, c'est-a-dire toute la valeur de cettt' 
contribution; 25 millions de la contribution 
mobiliere; tout le fermage des biens nationaux, 
et l'arriéré de ce fermage s'élevant en tont a 
60 millions; différentes contributions militai.:. 
res; le prix du mobilier des érnigrés; divers 
arriérés; enfin 80 millions de papier sur l' é
tranger. Toutes ces resSources jointes aux !)OO 

millions dn dernier qnart dn prix des biens. 
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s'élevaient al, 100 millions, somnie énorme, 
mais difficile a réaliser. Il ne lui fallait, pou!' 
achever son année, c'est-a-dire pour aller jus
qu' au I er vendémiaire, que 400 millions; il 
était sauvé s'íl pouvait les réaliser immédia
tement sur les 1,100. Pour l'année suivante, 
iI avait les contributions ordinaires qu'on es
pérait percevoir toutes en numéraire, et quí, 
s'élevant a 500 et quelques millions, cou
vraient ce qu'on appelait la dépense ordinaire. 
Ponr les dépenses de la guerre, dans le cas 
d'une nouvelle campagne, iI avait le reste des 
1,100 millions, dont il ne devait absorber cette 
année que 400 millions; iI avait enfin les nou
velles soumissions des biens llationaux. Mais 
le diffiéile était toujOUl'S la rentrée de ces so m
mes. Le comptant ne se compose jamais que 
des produits de l'année; or, il était difficile de 
tout prendre a la fois par l'emprunt forcé, par 
la contribution fonciere et mobiliere, par la 
vente des biens. On se mit de nouveau a tra
vailler a la perception des contributions, et 
011 donna au directoire la faculté extraordi
naire d'engager des hiens belges pour 100 mil
lions de lluméraire. Les rescriptions, especes 
de bons royaux, ayant pour hut d'escompter 
les rentrées de l'année, avaient partagé le sort 
de tout le papier. Nepouvaut pas faire llsage 
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de cette ressource, le ministre payait les four
nisseurs en ordonnances de liquldation, qui 
devaient etre acquittées sur les premieres re
cettes. 

Telles' étaient les miseres de ce gouverne
ment si glorieux au dehors. Les partís n'avaient 
pas cessé de s'agiter intériellrement. La sou
mission" de la Vendée avait beaucoup réduít 
les espérances de la faetion royaliste; mais les 
agents de Paris n'en étaient que plus convain
cus du mérite oe leur aneien plan, qui eon
sistait a ne pas employer la guerre civile, mais 
:l eorrompre les opinions, a s'emparer peu a 
peu des conseils et des autorités. IIs y travail
laient par leul's journaux. Quant aux patriotes, 
ils étaient arrivés an plus haut point d'indigna. 
tion. lis avaient favorisé l'évasion de Drouet, 
qui était parvenu a s'échapper de prison, et 
ils méditaient de nouveaux complots, malgré 
la découverte de celui de Babreuf. Beaucoup 
d'anciens conventionnels et de thermidoriens, 
líés naguere au gouvernement qu'ils avaient 
formé eux-memes le lendemain du 13 'vendé
miaire, commen~aient a etre mécontents. Une 
loi oroonnait, comme on a vu, aux ex-con
ventionnels non réélus, et a Ious les fonction
naires destitués, de sortir de Paris. La police, 
par erreur, envoya des mandats d'amener a 
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quatre conventiollnels, membres du corps lé
gislatif. Ces mandats furent déuoncés avec muer
turne aux cinq cellts. Tallien, qui •. lors oe la 
découverte dll complot de Babreuf, avait hau
tement exprimé son adhésion au systeme du 
gouvernement, s'éleva avec aigreur contre la 
police du directoire, et eontre les défiallces 
dont les patriotes étaient l'objet. Son adver
saire habituel, Thibaudeau, lui répondit, et~ 
apres une discussioll assez vive et quelques 
récriminations , chacun se renferma dans son 
humeur. Le ministre Cochon, ses agents, ses 
1ll0uchards, étaient surtout l'objet de la haiDe 
des patriotes, qui avaient été les premiers al
teillts par sa surveillallce. La marche du gou
vernement était du reste parfaitement tracée; 
et s'il était tout-a-fait prononcé eontre les 
I'oyalistes, il était tout aussi séparé des pa
triotes, e'est-a-dire de eette portion du parti 
révolutionnaire qui voulait revenir a une ré
publique plus démoera~ique, et qui trouvait 
le régime actuel trop doux pour les anstocra
tes. Mais, sauf l'état des finan ces , cettesitua
tion du direetoire ,. détaehé de tous les partis, 
les contenant d'une main forte, et s'appuyant 
sur d'admirables armées, était assez rassurante 
et assez belle. 

Les patriotes avaicllt déjiJ. fait deux tenta-
VIII. 23 
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tives, et subi deux répressions, depuis l'ins
talIation du directoire. Ils avaient voulu recom
meneer le club des jacobins au Panthéon, el 

l'avaient vu fermer par le gouvernement. lIs 
avaient ensuite essayé un complot mystérieux 
sous la direction de Babreuf; ils avaient été 
découverts par la police, et privés de leurs 
nouveaux chefs. Ils s'agitaient cependant en
core, et songeaient a faire une derniere ten
tative. L'opposition, en attaquant encore une 
fois la loi du 3 brumaire, excita chez eux un 
redoublement de colere, et les poussa a un 
dernier écIat. lIs cherchaient a corrompre la 
légion de police. CeUe légion avait été dissoute, 
et changée en un régiment qui était le 2¡e de 
dragons. Ils voulaient tenter la 6délité de ce 
régiment, et ils espéraient, en l' entrainant, 
entrainer toute l'armée de l'intérieur, campée 
dans la plaille de Grenelle. Ils se proposaient 
en meme temps d'exciter un mouvement, en 
tirant des coups de fusil dans París, en jetant 
des cocardes blanches dans les rues, en criant 
Vive le Roí! et en faisant croire ainsi que les 
royalistes s'armaient pour détruire la républi
que. lIs auraient alors profité de ce prétexte, 
peur accourir en armes, s'emparer dn gou
vernement, et faire déc1arer en leur favcllr lp, 
camp de Grenelle. 
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Le 12. frllctidor (2.9 aout), ils exécuterent 
une partie de leur projet, tirel'ent des pétards., 
et jeterellt quelques cocardes blanches dans les 
rues. Mais la poliee avertie avait pris de tel1es 
précautions, qu'ils furent réduits a l'impossi
bilité de faire aueun mouvement. Ils ne se dé
couragerellt . pas, et, queIques. jours apres, 
le 22 (9 septembre ), iIs déciderent de con
sommer leur complot. Trente desprincipaux 
se réllnirent au Gros-CaiUou, et résolurent de 
former la nuit meme un rassemblement dans 
le quartier de Vaugirard. Ce quartier, voisin 
du camp de GreneUe, était plein de jardins, et 
coupé de murailles; iI présentait des Iignes 
derriere Iesquelles iIs pourraient se réunir, et 

faire résistance, dans le cas ou ils seraient at
taqués. Le soir, en effet, iIs se trouverent ré
unis au nombre de sept ou huit cents, .armés 
de fusils, de pistolets, de sabres, de canlles a 
épée. C'était tout ce que le parti renfermait de 
plus déterminé. Il y avait parmi eux quelques 
officiers destitués, qui se trouvaient a la tete 
du rassemblement avec l.eurs uniformes et Jeurs 
épauIettes. Il s'y trouvait aussi quelques ex
conventiouneIs en costume de représentants, 
et meme, dit-on, Drouet, qui était resté caché 
dans Paris depuis son évasion. Un officier de 
la garde du directoire, a la tete de dix cava. 

23. 
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Iiers, faisait patronille dans París, lorsqu'il fut 
averti du rassemhlement formé a Vaugi~ard. 
II y accourut a la tete de ce faible détache
ment; mais a peine arrivé, iI fut accueilli par 
une décharge de coups de fusil, et assailli par 
deux cents hommes armé s , qni l'obligerent a 
se retirer a toute bride. II alla 'sur-Ie-champ 
faire mettre S011S les armes la garde du direc
toire, et envoya un officier au camp de Gre
neHe pour y donner l' éveil. Les patriotes I1f' 

perdirent pas de temps, et, l'éveil donné, se 
rendirent en toute ha te a la plaine de Gre
nelle, au nombre de queIques cents. lIs se di
rigerent vers le quartier du vingt-et-unieme de 
dragons, ci-devant légion de police, et essaye
rent dele gagner, en disant qu'ils venaiellt 
fraterniser avec lui. Le chef d' escadron Malo. 
quí commandait ce régiment, sortít aussitot 
de sa tente, se lanc;a a che val , moitié habillé, 
réunit autour de lui quelques officiers et les 
premiers dragons qu'il rencontra, et chargea 
a coups de sabre ceux qui lui proposaient de 
fraterniser. Cet exemple décida les soldats; ils 
coururent a leurs chevaux, fondirent sur le 
rassemblement, et l'eurent bientot dispersé. 
lIs, tuerent OH blesserent un grand nombre 
d'individus, et en arreterent cent trente-dellx. 
Le bruit de ce combat éveilla tOllt le camp, 
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qui se mil aussitot sous les armes, et jeta l'a
larme dans París. Mais on fut bientot rassuré 
en apprenant le résultat et ]a folie de la ten
tative. Le directoire fit aussitot enfermer les 
prisonniers, et demanda aux deux conseils 1'au
torisation de faire des visites domiciliaires pOlIr 
saisir, dans certains quartiers, beaucoup de 
séditieux que leurs blessures avaient empechés 
de quitter Paris. Ayant fait partie d'un rassem
blement armé, ils étaient justiciables des tri
bunau.x militaires, et furent Jivrés a une com
mission, qui commen~a a en faire fusiller un 
certain nombre. L'organisation de la haute-conr 
nationale n'était point encore achevée; on en 
pressa de nouveau l'installation, pour com
mencer le pro ces de Babreuf. 

Cette écr.anffourée fut.pris~ poor ce qu'elle 
valait, c'est·a-dire pour une de ces imprudences 
qui caractérisent un parti expirant. Les en
nemis seuls de la révolution affecterent d'y 
attacher une grande importance, poul' aVOlr 
une nouvelle occasion de cl'ier a la terreur, 
et de répandre des alarmes. On fut peu épou
vanté en général , et cette vaine attaque prouva 

mieux encore que tous les autres succes du 
directoire, que son établissement était défini
tif, et que les partis devaient renoneer a le 
détruire. 
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Tels étaient les événements qui se passaiellt 
a l'intérieur. 

Pendant qu'au dehors on allait livrer de nou
veaux combats, d'importantes négoeiations se 
préparaient en Europe. La république franc;aise 
était en paix avec plusienrs pnissances, mais 
n'avaít d'alliance avec alleune. Les détracteurs 
qui avaient dit qu'elle ne serait jamais reeon
nne, disaient maintenant qu'elle serait a jamais 
sans aJliés. Pour répondre a ees insinuations 
malveillantes, le directoire songeait a renou
veler le pacte de {amille avee I'Espagne, et pro
jetait une quadruple allianee entre la Franee, 
l' Espagne, Venise et la Porte. Par ee moyen, 
la quadruple allianee, composée de toutes les 
pl1issanees du Midi, contre cclles dl1 N~rd, 
dominerait la Médit~rranée et l'Orient, don
nerait des inquiétudes a la Russie, menaeerait 
les derrieres de l'Autriehe, et suseiterait une 
nouvelle ennemie maritime a l'Angleterre. De 
plus, elle proeurerait de gran.ds avantages a 
l'armée d'ltalie, en lui assurant l'appui des 
escaclres vénitiennes et trente mille Esclavons. 

L'Espagne était parmi les puissauces la plus 
faciJe a déeider. Elle avait eontre I'Angleterre 
des griefs qui dataient du commencement de 
la guerreo l .. es prineipaux étaient la conduite 
des Anglais a Toulon, et le seeret gardé a I'a-
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miral espagnol lors de l'expédition en Corseo 
Elle avait des griefs plus grands encore, de
puis la paix avec la France; les Anglais avaient 
insulté ses vaisseaux, arreté des munitions qui 
lui étaient destillées, violé son territoire, pris 
des postes mena~ants pour elle en Amérique, 
violé les loís de douanes dans ses colo ni es , et 
cherché ouvertement a les soulever. Ces mé
contentements joints aux offres brillantes du 
directoire, qui lui faisait espérer des posses
sions en Italie, et aux victoires qui permet
taient de croire a l'accompli~sement de ses 
offres, déciderent enfin l'Espagne a signer, le 
2 fructidor ( 19 aout), un traité d'alliance of
fensive et défensive avec la France, sur les 
bases du pacte de famille. D'apres ce traité, 
ces deux puissances se garantissaient mutuel
lement toutes leurs possessions en Europe et 
dans les Indes; elles se promettaient récipro
quement un secours de dix-huit :r;nille hommes 
d'infanterie, et de six mille chevaux, de quinze 
vaisseaux de haut bord, de quinze vaisseaux 
de 74 canons, de six frégates et quatre cor
vettes. Ce secours devait etre fourni a la pre
miere réquisition de ceHe des deux puissaJ}ces 
qui était en guerreo 

Des instructioIlS furent envoyées a nos am
hassadeurs, pour faire sentir a la Porte et a 
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Venise les avantages qu'il y aUl'ait pour enes ¡, 
concomÍr a une pareille alliallce. 

La république fl'alU,;aise ll'était done plus 
isolée, et elle avait suscité a l'Angleterre une 
Ilouvelle ennemie. Tout anllOn<;ait que la dé
clarationde guerre de I'Espagne a l'Angleterre 
allait bientot suivl'e le traité d'allianee avec la 
France. 

Le directoire préparait en meme temps a Piu 
des embarras d'une autre natnre. Hoche était 
a la tete de cent mille hommes, répandus sur 
les cotes de l'Océan. La Vendée et la Bretagne 
étant soumises, il brulait d'employer ces forces 
<I'une maniere plus digne de lui, el d'ajoutel' 
de nouveaux exploits a ceux de Weissemboul'g 
et de Landau. Il suggéra au gouvernement un 
projet qu'il méditait depuis long-temps, celui 
d'une expédition en Irlande. Maintenant, disait
iI, qu'on avait repoussé la guel're civile des 
cotes de France, il fallait reporter ce fléau 
sur les cOtes de I'Angleterre, et lui rendre, en 
soulevant les catholiques d'Irlande, les maux 
qu'elle nous avait faits en soulevant les Poite· 
vins et les Bretons. Le moment était favora
ble: les IrIandais étaient plus indisposés que 
jamais contre l'<Jppression du gouvernement 
anglais; le peuple des trois royaumes souffrait 
horriblement de la guerre, pt une invasion. 
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s'ajoutant aux autres maux qu'il endurait déjil, 
pOllvait le porter au dernier degré d'exaspé
ration. Les finances de Pitt étaient chancelan
tes; et l'entreprise dirigée par Hoche pouvait 
avoir les plus grandes conséquences. I..oe projet 
fut aussitOt accueilli. Le ministre de la marine 
Truguet, républicain excellent, et ministre 
capable, le seconda de toutes ses forces. ] 1 
rassembla une escadre dans le port de Brest, 
et fit pour l'armer convenablement tons les 
efforts que permettait l'état des finances. Hache 
réunit tout ce qu'il avait de meilleures troupes 
dans son armée, et les rapprocha de Brest, 
pour les embarquer. On cut soin· de répandre 
différents bruits, tantot d'une expédition a 
Saint-Domingue, tantot d'une descente a Lis
honne, paur chasser les Anglais du Portugal, 
de cancert avec l'Espagne. 

L' Angleterre, qui se doutait du but de ces 
préparatifs, était dans de sérieuses alarmes. Le 
traité d'alliance offensive et défensive entre 
l'Espagne et la Franee lní présageait de nou
veaux dangers; et les défaites de l'Autriche lui 
faisaient craindre la perte de son puissant et 
dernier allié. Ses finances étaient sllrtout dans 
un grand état de détresse; la Banque avait res
serré ses escomptes; les capitaux commen(,;aient 
i.t Ulanquer) et 011 avait arl'(~té !'emprunt ouvert 
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]lour l'empereur, afin de ne pas faire sortir de 
nouveaux fonds de Londres. Les ports d'Italie 
étaient fermés aux vaisseaux anglais; ceux 
(I'Espagne allaient l'etre; ceux de l'Océan l'é
taient jusqu'au Texel. Ainsi le commerce de la 
Grande-Bretagne se trouvait singulierement 
menacé. A toutes ces difficultés se joignaient 
cellesd'une élection générale;car le parlement, 
touchant a sa septieme année, était a réélire 
tont entier. Les élections se faisaient au milieu 
eles cris de malédiction contre Pitt et contre 
la guerreo 

L'Empire avait abandonné presque en entier 
la cause de la coalition. I.Jes États de Bade et 
de Wurtemberg venaient de signer ]a paix défi
nitive, en permettant aux armées belligérantes 
le passage sur leur territoire. L' Autriche était 
dans les alarmes, en voyant deux armées fran
c;aises sur le Danube, et une troisieme sur 

. l'Adige, qlii semblait fermer l'Italie. Elle avait 
envoyé Wurmser, avec trente mille hommes, 
pour recueillir plusieurs réserves dans le Ty
rol, rallier et réorganiser les débris de l'armée 
de Beaulieu, et descendre en Lombardie avec 
soixante mille soldats. De.ce coté, elle se croyait 
moins en danger, et était rassurée; mais elle 
était fort effrayée pour le Danube, et y portait 
toute son altention. Pour empecher les bruits 
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alarmants, le conseil auliqne avait défendu. a 
Vienne de parler des événements politiques; 
il avait organisé une levée de volontaires, et 
travailIait avec une actívíté remarquable a équi
per et armer de nouveHes troupes. Catherine, 
qui promettait toujours et ne tenait jamais, 
rendit un seul servi(~e ~ elle garantit les Galli
cies a l'Autriche; ce qui permit d'en retirer les 
troupes qui s'y trouvaient, pour les acheminer 
vers les Alpes e't le Danube. 

Ainsi, la France effrayait partout ses enne
mis, et on attendaít avec impatience ce qu'al
lait décider le sort des armes le long du Danuhe 
et de l'Adige. Sur la ligne immense qui s'étend 
de la Boheme a l'Adriatique, trois armées al
laient se choquer contre trois autres, et déci
der du sort de l'Europe. 

En Italie, on avait négocié en attendaQt la 
reprise des hostilités. On avait fait la paix 
avec le Piément, et depuis deux mois, un 
traité avait succédé a l'armistice. Ce tl'aité stí
pulait la cession définitive (lu duché de Sa
voie et du comté de Nice a la France; la 
destruction des forts de Suse el de la Brunette, 
placés an débouché des Alpes; l'occupation, 
pendant la guerre, des places de Coní, Tor
tone el Alexandrie; le libre passage, pour les 
trollpes fran«:aÍses, dans les étafs du Piémont, 
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et la fOl1rnit~re de ce qui était nécessaire a 
ces troupes pendant le trajet. Le directoire, 
a l'instigatian de Bonaparte, aurait voulu de 
plus une allianee offensive et défensive avec le 
roi de Piémont, pOl1r avoir dix ou quinze 
mille hommes de son armée. Mais ce prince, 
en retour, demandait la Lombardie, dont la 
Franee ne pouvait pas disposer encore, et 
dont elle songea~t toujours a se servir commc 
éqllival-ent des Pays-Bas. Cette concession étant 
refusée, le roi' ne voulut pas consentir a une 
allianee. 

Le directoire n'avait encore rien terminé 
avec Genes; on disputait toujours sur le rap
pel des familJes exilées, sur l'expulsion des 
familles feudataires de rAutriche et de Naples, 
et sur l'indemnité pour la frégate la Mo
deste. 

Avec la Toscane, les relations étaient amiea
les; cependant, les moyens qli'on avait em
ployés a l'égard des llégociants livournais, 
poul' obtenir la déclaration des marchandises 
appartenant aux ennemis de la France, sc
maient des germes de mécontentement. Naples 
et Rome avaient envoyé des agents a Paris, 
conformément aux termes de l'armistiee; mais 
la négociation de la paix sOllffrait de grand~ 
retards. Il était évident que les pllissallces at-
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tendaiellt, pon!' conclure, la suite eles événe
ments de la gu rre. Le peuples de Bologne et 
de Ferrare étaíent toujours aussi exaltés pour 
la liberté, qu'its avaient re~ue provisoirement. 
La régeuce de Modene et le duc de Parme 
éta ient immobiles. La Lomhardie attendait avec 
anxiété le résultat de la campagne. On avait 
faíl de vives instances aupres du sénat de Ve
nise, dalls le double but de le faire concourir 
au projet de quadruple alliauce, et de procu
rer un utile anxiliaire a l'armée d'ltalie. Outre 
les ouvertures directes, nos ambassadeurs a 
Constantino pIe et a Madrid en avaient fait d'in
directes, et avaient fortement insisté aupres des 
légations de Venise, ponr leur démontrer les 
avantages <iu projet; mais toutes ces déruar
ches avaient été inutiles. Venise détestait les 
Fran~ais, depuis qu'elle les voyait sur son ter
ritoire, et que leurs idées se répandaient clans 
les populations. Elle ne s'en tenait plus a ]a 
ueutralité désarmée; eHe armait au contraire 
avec activité. Elle avait dOIlIlé ordre aux com
rnandants des Hes d'eIlvoyer dans les ]agunes 
les vaisseaux et les tronpes disponibles; elle 
faisait venir des régiments esclavons de 1'1lIyrie. 
Le provéditeur de Bergame armait secrete
ment les paysa,Ils superstitieux et braves dn 
Rprgamasque. Des fonds étaient recueillis par 
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la double voie des contributions et des dons 
volontaires. 

Bonaparte pensa que, dans le moment, iI 
faHait dissimuler avec tout le monde, trainer 
les négociations en longueur, ne rien cher
cher 11 conclure, paraitre ignorer toutes les 
démarcaes hostiles, jusqu'a ce que de nou
veaux combats eussent décidé en Italie, ou 
notre établissement ou notre expulsion. Il fal
lait ne plus agiter les questions qu'on avait a 
traiter avec Genes, et lui persuader qu'on 
était content des satisfactions obtenues, afin 
de la retrouver amie en cas de retraite. 11 faI
lait ne pas mécontenter le duc de Toscane, par 
la conduite qu'on tellait a Livourne. Bonaparte 
ne croyait pas sans doute qu'il convint de lais
ser un frere de l'empereur dan s ce duché, 
mais il ne voulait point l'alarmer encore. 
Les commissaires du directoire, Garrean et 
Salicetti, ayant rendu un arreté pour faire 
partir les émigrés fran<;ais des environs de 
Livourne, Bonaparte leur écrivit une lettre, 
ou, sallS égard pour leur qualité, ¡Iles répri
mandait séverement d'avoir enfreint leurs pou
voirs, et d'avoir mécontenté le duc de Tos
cane en usurpant dans ses· états l'autorité 
~ouveraine. A l'égard de Venise, il voulait 
aussi garder le statu quo. Seulement iI se plai-
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gnait tres-hautement de quelques assassiuats 
commis sur les routes, et des préparatifs qu'il 
voyait faire autour de lui. Son but, en entre
tenant querelle ouverte, était de continuer a 
se faire nourrir, et de se ménager un motif 
de mettre la république a l'amende de quel
ques millions, s'il triomphait des AUlrichiens. 
« Si je suis vainqueur, écrivait-il, il suffi¡'a 
d'une simple estafette pour terminer toutes 
les difficultés qu' on me suscite. ) 

Le chateau de Milan était tombé en son 
pouvoir. La garnison s'était rendue prison
niere; toute l'artillerie avait été transportée 
devant Mantoue, ou il avait réuni un maté
riel considérable. Il aurait voulu achever le 
siége de cette place, avant que la nouvelle 
armée autrichienne arrivat pour la secourir; 
mais il avait peu d'espoir d'y réussir. Il n'em
ployait au blocus que le nombre de troupes 
indispensablement nécessaire, a cause des fie
vres qui désolaient les environs. Cependant iI 
serrait la pJace de tres-pres, et il al/ait es
sayer une de ces surprises qui, suivant ses 
expressions, dépendent d'une oie ou d'un 
Cluf1n" mais la baisse des eaux du lac empecha 
le passage des bateaux qui devaient porter 
des troupes déguisées. Des 101'8, il renon<,;a 
pour le moment a s.e rendre malt1'e de Mau-
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toue; d'ailleurs Wurmser arrivait, et il fallait 
courir au plus pressant. 

L'armée, entrée en ltalie avec trente et 
quelques mille hommes environ, n'avaít re~u 
que de faíbles renforts pour réparer ses per
tes. Nenf mille hommes lui étaient arrivés des 
Alpes. Les divisions tírées de l'armée de Hoche 
n'avaient point encore pu travel'sel' la France, 
Grace a ce renfort de nenf mille hommes, et 
aux malades quí étaiellt sortis des dépots de 
la Pl'Ovence et du Var, l'arrnée avait réparé 
les effets du feu, et s'était meme renforcée. 
Elle comptait a peu pres quaraute-cinq mille 
hommes, l'épandus sur I'Adigc et autOllr de 
Mantoue, au moment ou Ronaparte revint de 
sa marche dans lapéninsuLe. Les maladies que 
gagnerent les soldats devant Mantoue la ré
duisirent a qual'ante ou quarante-deux mille 
hommes environ. C'était la sa force au milieu 
de thermidor (fin de juillet). Bonaparte n'a
vait laissé que des dépots a Milan, Tortone, 
Livourne. Il avait déja mis hors de combat 
deux armées, une de Piémontais et une d'Au
trichiens; et maintenant il avait a en combattre 
une troisieme, plus formidable que les précé
dentes. 

Wurmser arrivait a la tete de soixante mille 
hommes. Trente mille étaient tirés du Rhin, 
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et se composaient de troupes exce!lentes. Le 
reste était formé des débris de Rcaulicu, et 

de bataillons venus de l'intériellr de I'Autri
che. Plus de dix mille hommcs étaient enfer
més d:ms Malltoue, sans compter les malades. 
Ainsi l'armée cntiere se composait de plus de 
soixante-dix mille hommes.Bonaparte en avait 
pres de dix mille autour de Mantoue, et n'en 
pouvait opposer qu'environ trente mille aux 
so ix ante qui allaient déboucher du Tyrol. A vec 
une pareille inégalité de forces, il faIlait une 
grande bravoure dans les soldats, et un géni e 
bien féconcl dans le général, pOllr l'établir la 
halance. 

La ligne de I'Adige, a laquelle Bonaparte 
attachait tant de prix, alIait devenir le théatrc 
de la lutte. NOlls avons déj:\ donné les raisons 
pour lesquelles Bonaparte la pl'éférait a toute 
autre. L' Adige n'avait pas la longueur du Po, 
ou eles fleuves qui, se renelant dans le Po, 
confondent lcur ligne avec la sienne; il des
cendaít directement dans la mer, apres un 
cours de peu d'étendue; illl'était pas glléable, 
et ne pouvait etre tourné par le Tyrol, comme 
la Brenta, la Piave, et les fleaves plus avancés 
vers l'extrémité ele la Haute-ItaJie. Ce fleuve a 
été le thé-ltre de si magnifiques événements, 

VIII. 
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qu'il fallt en dpcrire le cours avec quelque 
. "-

SOlll . 

Les eaux du Tyrolforment deux Jignes,ccIle 
du Mincioet celle de l'Adige, presque paral
leIes, et s'appuyant l'une l'autre. Une pal'tie 
de ces eallX forme dans les montagnes un lae 
vaste et allongé, gU'OH appelle le lac de Garua: 
elles en sortent a Peschiera pour traverser la 
plaine du Mantouan, deviennent le Mineio, 
forment ensuite un nouvean lae autonr de 
Mantoue, et vont se jeter enfill dans le Ras-Po. 
r: Adige, formé des eaux des hautes valIées du 
Tyrol, conle au-dela de la ligne précédente; 
il deseend a travers les montagnes parallele
ment au lae de Garda, débouche dans la plaine 
aux environs de V érone, court alors paralle
lement au Mincio, se creuse un lit large et 
profond jusqu'a Legnago, et , a quelques lieues 
de eette vil le , eesse d' etre encaissé, et peut se 
changer en inondations impraticables, qui in
tercepterH tout l'espace compris entre Legnago 
et l' Adriatique. Trois routes s'offraient a l'en
nemi : l'une, franehissant l'Adige a la hauteur 
de Roveredo, avant la naissance du lae de 
Garda, tournait autonr de ce lac, et venait 
aboutir sur ses derrieres a Salo, Gavardo et 

* Voyez la carte jointe a ce voluille. 
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Drescia. Dcux autres routes partallt de Rove
reJo, suivaient les dellx rives de l'Adige, dan s 
son cours le long du lac de Garda. L'une, lon
geant la rive droite, circulait entre ce fleuve 
et le lac, passai t a tra vers des montagnes, et 
venait déboucher dans la plaine entre le Mincio 
et l'Adige. L'autre, suivant la rive gauehe, dé
bouchait dans la plaine vers V érone, et abou
tissait ainsi sur le front de la ligne défensive. 
La premiere des trois, ceHe qui franchit l'Adige 
avant la naissance du ¡ae de Garda, présentait 
l'avantage de tourner a la fois les deux lignes 
du MinCÍo et de l'Adige, et de conduire sur les 
derrieres de l'armée qui les gardait. Mais elle 
n'était pas tres- praticable; elle n'était acc~s
sible qu'a l'artillerie de montagne, et des-l,ors 
pouvait servir a une diversion, mais non a 
une opération principale. La seeonde, descen
clant des montagnes entre le lac et l'Adige, 
passait le fleuve a Rivalta ou a Dolce, points 
ou il était peu défendu; mais elle circulait d:ms 
les montagnes, a travers des positions faciles 
a défendre, telles que ceHes de la Corona el 
de Rivoli. La troisieme enfin, circulant au-dela 
du fleuve jusqu'au milieu de la plainc, débol1-
chait extérieurement, et venait tomber vers la 
partie la mieux défendue de son cours, de V é
ron e a Legnago. Ainsi les trois routes présen-

2{¡. 
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tai~~¡lt des diffjcu1t{~s fort grandes. La premii're 
ne pouvait etre occllpée que par un dótac(¡c
mentí la seconde., passant elltre le lac et h~ 

fleuve, rencontrait les positions de la Corolla 
et de Rivoli; la troisieme venait dpnnel' contrt' 
l'Adige, qui, de Vérone a Legnago, a un li! 
large et profond, et est défendll pal' dell"\. 
places, a huit lieues l'ulle de l'autre. 

T~onaparte avait placé le général Sauret avec 
trois mille hommes a Salo, pour garder la route 
qui débouche sur les derrieres du bc de Garda. 
Masséna, avec douzc mille, interceptait la ronte 
qui pass e entre le lac de Garda et l'Adige, et 
occupait les positions de la Corona et de Ri
voli;, Despinois, avec cinq mille , était dans I/:'s 
environs de Vérone; Augereau, aveo huit mille, 
a Legnago; Kilmaine, avec deltlx mille chevaux 
et l'artillerie légere, était en réserve dans tul(' 

position centrale, a Castel-Novo. C'est lá que 
Bonaparte avait placé son quartier - généraJ , 
pou!' etre a égale distan ce de Salo, Rivoli et 
Vérone. Comme iI tenait beaucol1p a Vértllle, 
qui renfermait trois ponts sur l'Adige, et (lll'il 
5e défiait des intcntions de Venise, il songea 
a en faire sorti!' les régiments esclavons. n 
prétendit qu'ils étaient en hostilité avec les 
troupes fran(,?aises; et, sous prétexte de pré
venir les rixes, il les fit sortir de la place. Le 
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provéditcul' obéit, et ji ne resta dans Véronc 
<¡lIe la garnisoll fraIl<.;aise. 

Wurmser avait porté son quartier-gériél'al 
;! Trente el Rovercdo. Il détacha vingt mille 
hommes souo; Quasdanovich, pour prendre la 
mute qui tourne le Iae de Garda, et vint 
dd)()llcher sur Salo. Il en prit quarante mille 
avec lui, et les distribua sur les deux routes 
qui lougent L'Adige. Les UTlS devaient attaquer 
la Corona et Rivoli, les autres déhoucher sllr 
V érone. Il croyait envelopper ainsi I'armée 
fran({aise, quí, étant attaquée a la fois sur 
l' Adige, el par derriere le lae de Garda, se 
trollvait exposée a etre forcé e sur son front, et 
a etre coupée de sa ligue de retraite. 

La renommée avait devaneé l'arrivée de 
Wurmser. Dans toute l'Italie on attendait sa 
venue, et le partí ennemi de l'indépendanee 
italienne se montrait plein de joie et de har
dicsse. Les Vénitiens laisserent écIater une sa
tisf;lction qu'ils ne pouvaient plus contenir. 
Les soldats esclavons couraient les places jJU

bliqnes, et, tendant la main aux passants, de
mandaient le prix d u sang fraJl(;;ais qu'ils allaicnt 
répandre. ARome, les agentsde la Franee furent 
j llsnltés; le pape, en hardi par l' espoír d'une 
délivrance prochaine, 6t rétrogradcr les voi
/-ures portant le premier :'t-compte de la contri-
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bution qui lui était imposée; il renvoya meme 
son légat aFerrare et Bologne. EnfIn, la eour 
de N aples, toujours aussi insensée, foulant 
aux pieds les conditions de l'armistice, 6t mar
cher des troupes sur les frontieres des États 
romains. La plus cruelle anxiété régnait au 
contraire dans les villes dévouées a la Franee 
et a la liberté. On attendait avec impatienee 
les nouvelles de l'Adige. L'imagination italienne 
qui grossit tout , avait exagéré la disproportion 
des forces. On disait que Wurmser arri vait avec 
deux armées, l'une de soixante, et l'autre de 
quatre-vingt mille hommes. On se demandait 
comment ferait cette poignée de Franc;ais pour 
r"ésister a, une si grande masse d'ennemis; on 
se répétait le fameux proverbe, que l' Italie 
était le tombeau des Franr¡ais. 

Le J I rhermidor an IV ( 29 j uillet ), les Au
trichiens se trouverent en présence de nos 
postes, et les surprirent tOI1S. Le corps qui 

. avait tourné le lac de Garda arriva sur Salo, 
d'ou il repoussa le général Sauret. Le général 
Guyeux y resta seul ave e quelques cents hom
mes, et s'enferma dans un vieux batiment, 
d'ou il refusa de sortir, quoiqu'il n'eut ni pain 
ni eau, et a peine quelques munitions. Sur 
les denx rontes qui longent l'Adige, les Autri
chiens s'avancerent avee le nu~me avautage; 
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ils forcerellt ¡'importante rositíon de la eOrOlla, 
entre l'Adige et le lac de Garda; ils franchírellL 
l'galement la troisieme route, et vinrent débou
cher devant V érone. Bonaparte, a son quar
tier-général de CasteI-Novo, recevait toutes ces 
nouvelles. Les courriers se succédaient sans 
reluche, et dans la journée du Iendemain, 
12 thermidor (30 juillet), iI apprít que les 
Autrichiens s' étaient portés de Salo sur Brescia, 
et qu'ainsi sa retraite sur Milan était fermée, 
que la position de Rivoli était forcée comme 
ceHe de la Corona, et que les Autrichiens a1-
laieut passer l'Adige partout. Dal1S cette situa
tion alarmante, ayant perclu sa ligne défensive 
et sa ligne de retraite, il était difficilequ'if ne 
füt pas ébranlé. C'était la premiere épreuve 
du malheur. Soit qu'il fut saisi par l'énormité 
du péril, soit que, pret a prendre une déter
minatiol1 téméraire, il voulut partager la res
pOl1sabilité avec ses généraux, iileur demanda 
leur avis pour la premie re foís, et assembla un 
conseil de guerreo Tous opinerent pour la re
traite. Sans point d'appui devant eux, ayant 
perdu l'une des deux routes de France, iI n'en 
était aucun qui crut prudent de tenir. Auge
reau seul, dont ces journées furent les plus 
be1les de sa vie, insista fortement pour ten ter 
la fortune des armes. 11 était jeune, ardent; il 
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avait appris dan s les faubourgs a bien parler le 
langage des camps, et il déclara qu'íl avait de 
bons grenadiers qui ne se retireraient pas sans 
combattre. Peu capable de juger les res!>ources 
qu'offraient encore la situation des armées et 
la nature <Iu terrain, il n'écoutait que son cou
rage, et il échauffa de son ardeur guerriere 
le génie de Bonaparte. Celui-ci congédia ses 
généraux san s exprimer son avis, mais son 
plan était arreté. Quoique la ligne de l' Adige 
fUt forcé e , et que celle du Millcio et du lae de 
Garda fut tournée, le terrain était si heureux, 
qu'il présentait encore des res!>ources a un 
homme de génie résolu. 

Les Autrichiens, partagés en deux corps, 
descelldaient le long des deux rives du lac de 
Garda : lem jOllction s'opérait a la pointe du 
lac, et, arrivés la, ils avaient soixante mille 
hommes pour en accabler trente. Mais, en se 
concentrant a la pointe du lac, on empechait 
leur jOllCtiOll. En formanl assez I'apidement 
une masse principal e , on pouvait aecabler les 
vingt mille qui avaient tourné le lac, et reve
nir aussitót apres vers les quarante mille qui 
avaient filé entre le lac et l'Adige. Mais pour 
occuper la pointe du lac, il fallait y ramener 
foutes les troupes du Bas-Adige et du Bas-Miu
cio; il fallait retirer Augereau de Legllago, el 



DlllECTOIHt: (J 79(;). 

Serruricr de Mall toue, ca¡ on ne pouvait plu,; 
teuír une ligne aussi étendue. C'était un grand 
sacrifice, car on assiégeait Mantoue depuis dellX 
mois, on y avait transporté un grand matériel, 
la place allait se rendre, et en la laissant ravi
tailler, on perdait le" fruit de longs lravaux, et 
une proie presque assurée. Bonaparte cepen
dant n'hésita pas, et, entre deux buts impor
tants, sut saisir le plus important et y sacrifier 
l'autre : résolutioll simple, et qui décele non 
pas le grand capitaine, mais le granel homme. 
Ce n'est pas a la guerre seulement, c'cst aussi 
en politique, et dan s toutes les situatiolls de 
la vie qu'on trouve deux buts, qu'on vent les 
teuír l'un et l'autre, et qu'on les manque tous 
les deux. Bonaparte eut cette force si grande 
et si rare du choix et du sacrifice. En voulan! 
garder tout le cours du Mincio, depuis la poínte 
du lac de Garda jusqu'a Mantoue, il eut été 
percé; en se concentrant sur Mantoue pour 
la couvrir, ji aurait eu soixante·dix mille hommes 
a combattrc a la fois, dont soixante mille de 
front, et dix mille a dos. Il sacrífia Mantoue, 
et se concentra a la pointe du lac de Garda. 
Ordre fut donné sur-le-champ a Augereau de 
quitter Legnago, a Serrurier de quitter Man
toue ~ ponr se concentrer vers Valleggio el 

Peschiera, sur le Haut-Miucio. Daus la lluit <Iu 
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d thermidor (31 juillet), Serrurier hrula ses 
aftüts, endoua ses canons, enterra ses pro
jectiles, et jeta ses poudres a l'eau, pour aller 
joindre l'armée active. 

Bonaparte, sans perdre un seul instant, vou
lut marcher d'abord sur le ~orps ennemi le plus 
engagé, et le plus dangerenx par la positíOIl 
qu'il avait prise. C'étaient lesvingt mille hom
mes de Quasdanovich, qui avaient débouché 
par Salo, Gavárdo el Brescia, sur les derrieres 
du lac de Garda, et qui men1¡;aient la cornrnu
nication avec Milan. Le jour meme ou Serru
rier abandonnait Mantoue, le 13 ( 3 [ jllil1ct ), 
Bonaparte rétrograda pour aller tomber sur 
Quasdanovich, et repassa le Mincio, a Pes
chiera, avec la plus grande partie de son ar
mée. Augereau le repassa a Borghetto, a ce 
meme pont, témoin d'nne action glorieuse au 
moment de la premie re conquete. On laissa des 
arriere - gardes poúr surveiller la marche de 
l'ennemi, qui avait passé l' Adige. Bonaparte 
ordonna au général Sauret d'aller dégager le 
général Guyeux, qui était enfermé dans un 
vieux batiment avec dix-sept cents homrnes, 
san s avoir ni pain ni eau, et qui se battait hé
ro'iquement depuis deux jours. n résolut de 
marcher lui-merne sur Lonato, 011 Quasdallo
vich venait déja de pOllsser une division, el ii 
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ordonna a Augereau de se porter sur Brescia, 
pour rouvrir la communication avec Milan. 
Sauret . réussit en effet a dégager le général 
Guyeux, repoussa les Autrichiens dans les mono 
tagnes, et leur fit quelques cents prisonniers. 
Bonaparte, ave e la brigade d'Ailemagne, n'eut 
pas le temps d'attaquer les Autrichiens a Lo
nato; il fut prévenu. A.pres un combat des plus 
vifs, il repoussa l' ennemi, entra a Lonato, et 
fit six cents prisonniers. Augereau, pendant ce 
temps, marchait sur Brescia; il Y entra le len
demain J 4 ( 1 er aout), sans coup férir, déli
vra quelques prisonniers qU'OH HOUS y avait 
faits, et for<;a les Autrichiens a rebrousser vers 
les montagnes. Quasdanovich, qui croyait ar
river sur les derrieres de l'armée franc;aise, et 
la surprendre, fut· étonné de trouver partout 
des masses imposantes, et faisant front avec 
tant de viguellr. Ji avait perdu peu de monde, 
tant a Salo qu'a Lonato; mais iI crut devoir 
faire halte, et ne pas s'engager davantage, 
avant de savoir ce que devenait Wurmser avec 
la principal e masse autrichienne. Il s'arreta. 

Bonaparte s'arreta aussi de son coté. Le temps 
était précieux : sur ce point il ne fallait pas 
pousser un succes plus qu'il ne convenait. C'é
tait asscz. d'avo'ir imposé a Quasdanovich; iI 
faJlait reveuir maintenant pour faire face a 
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\Vllrmser. Il rétrograda avec les divisiolls Mas
séna et Augereaü. Le I5 ( 2 aoút ), il plal;a 
la division Masséna a Pont-San-Marco', et la 
divisioll Augereau a Monte-Chiaro. Les arricre
gardes qu'il avait laissées sur le Mincio devill
rent ses avant-gardes. II était temps d'arriver ; 
cal' les quarante mille hommes de vYurmscr 
avaient franchi non-seulemellt l'Adige, mais le 
Millcio. La division Bayalitsch ayant masqué 
P.eschiera par un détachement, et passé le 
JV[incio, s'avaIH;:ait sur la routc de LOBato. La 
divisioll Liptai avait franchi le Mincio a Bor
ghetto, et repollssé de Castiglionc le gélléJ'al 
Valette. Wurmser était alIé, ave e deux divi
sions d'infantcrie et une de cavalerie, déblo
quer Mantoue. En voyant nos affuts en cen
dres, nos canons endonés, et les traces d'UllC 

extreme précipitation, il n'y vit point le cal
cul du génie, mais un effet de l'épouvante; ji 
fut plein de joie, et entra en triomphe dalls 
la place qu'il venait délivrer : c'était le 15 ther
midor ( 2 aoút). 

Bonaparte, revenu a Pont-San-Marco et ú 
Monte-Chiaro , ne s'aneta pas un instant. Ses 
troupes n'avaient cessé de marcher; lui-l1leme 
avait toujonrs été a cheval; il résolut de les 
fiÍre battre des le lendemain matin. 11 avait 
devant lui Bayalitsch a Louato, Liptai a Cas-
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tigliollc, présclltallt a eu x denx un fron t dI· 
vingt-cinq milJe hommes. lL fallait lps aUaquel" 

avallt (jlle Wurmspr revlllt de Mantoue. Saurpt 
venait une seconde foís d'abandonner Salo; 
Bonaparte y envoya de nouveau Guyeux, pour 
reprclldre la position et contenir toujours Qllas
danovich.Apres ces précalltiolls sllr sa gauche 
et ses derriéres, íl résolut de marcher devallt 
lui a Lonato, avec Masséna, et de jeter Auge
reau sur les hautellrs de Castiglione, abandon
nées la veille par le général Valette. Il destitu:! 
ce général devant l'armée, ponr faire a tan s 
ses lieutenants 1m devoir de la fermeté. Le kn
demain 16 ( 3 aOllt), toute l'armée s'6branla; 
Guyellx rentra a Salo, ce qui rendit encore 
plus impossible toute commmücation de Quas
danovich avec l'armée autrichienne. Bonaparte 
S'aValH;¡a sur Lonato; mais son avant-garde fut 
culbutée, qnelques pieces furent prises " et le 
général Pigeon resta prisonnier. Bayalitsch, 
fiel' de ce succes, s'avan({a avec confiance, et 
étendit ses ailes alltour ele la divisÍon franc.:aise. 
Il avait deux buts en faisan t cette manreuvre, 
d'abord d'envclopper Bonaparte, et puis de 
s'étendre par sa droite, pour entrer en com
munication avec Quasdanovich, elont iI enten
dait le canon a Salo. Bonaparte, ue s' effraya.nt 
point pour ses derrieres, se Iaisse envelopper 
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avec un imperturbable sang-froid; il jette quel
qnes tiraillenrs sur ses ailes menaeées, puis 
ii saisit les dix-huitieme et trente-deuxieme de
mi-brigades d'infanterie, les range en eolollne 
serrée, les faít appuyer par un régiment de 
dragons, et fond, tete baissée, sur le centre 
de l'ennemi, quí s'était affaibli pour s'étendre. 
II renverse tont avec ectte brave infanterie, 
et perce ainsi la ligne des Autriehiens. Ceux
ci, coupés en deux eorps, perdent aussitot 
la tete; une partie de eette division Bayalitseh 
se replie en toute hate vers le Mincio; mais 
l'autre, qui s'était étendue pour communiquer 
avec Quasdanovieh, se trouve rejetée vers Sa
lo, oa Guyeux se trouvait daus le momento Bo
Imparte la faíl.poursuivl'e sans relache, pOUI' 

la mettre entredeux feux. Il lance Juliot a 5a 

poursuite avec un régiment de cavalerie. Ju
not se précipite au galop, tue six cavaliers de 
sa main, et tombe blessé de plusieurs coups 
de sabre. La division fugitive, prise entre le 
corps qui était a Salo et celui qui la poursui
vait de Lonato, s'éparpille, se met en dé
route, et laisse a ehaque pas des milliers de 
prisonniers. Pendant qu'on achevait la pour
suite, Bonaparte se porte sur sa droite, a Cas
tiglione, ou Augereau combattait depuis le 
matin ave e une admirable bravoure. Il IlIí fal-
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lait enlever des hanteurs ou la division Liptai 
s'était placée. Apres un combat opiniatre plu
sicurs fois recommencé, il en était enfin venu 
it bout, el Bonaparte, en arrivant, tro11va 
l'ennemi qui se retirait de toutes parts. Telle 
fut la bataille dite de Lonato, livrée le 16 ther
midor ( 3 aout). 

Les résultats en étaient considérables. On 
avait pris vingt pieces de canon, fait trois mille 
prisonlliers a la division coupée et rejetée sur 
Salo, et l'on poursuivait les restes épars dans 
les montagnes. On avait [ait milJe ou qllinze 
cents prisollniers a Castiglione; on avait tué 
ou blessé trois miIle hommes; donné l'épou
vante a Qllasdanovich, qui, trouvant l'ar~lée 
fran~aise devant lui a Salo, et l'entendant au 
lo in a Lonato, la croyait partout. On avait 
ainsi presque désorganisé les divisions Baya
litsch et Liptai, qui se repliaient sur Wurmser. 
Ce général arrivait en ce moment avec quinze 
mille hornmes, pour rallier a lui les deux di
visions battues, el commew;ait a s' étendre dans 
les plaines de Castiglione. Bonaparte le vit, le 
lendemain matin 17 (4 aout ), se mettre en 
ligne pour recevoir le combato Il résolut de 
l'aborder de nouveau, et de lui livrer une der
niere bataille, qui devait décider du sort de 
l'ltalie. Mais ponr cela il fallait réunir a Casti-
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glione toutes les t1'oupes disponibles. Il remit 
done au lendemain 18 ( 5 aout) eette bataille 
décisive. Il repartit au galop pour Lonato , afin 
d'activer lui-meme le mOllvement de ses t1'ou
pes. Il avait en quelqnes jonrs crevé cinq ehe
vaux. Il ne s'en fiait a personne de l'exécutioll 
de ses ordres; iI vouIait tout voir, tout véri
fiel' de ses yeux, tout animer de sa présence. 
e'est aillsi qu'une grande ame se eommunique 
a une vaste masse, et la remplit de son feu. 
n arriva a Lonato au mili en dl1 jour. Déjil ses 
ordl'es s'exéeutaient; une partie des troupes 
était en marche sur Castiglione; les autres se 
portaient vers Salo et Gavardo. Il restait tout 
au plus tnille hommes a Lonato. A peine llo
naparte y est-il entré, qu'un parlementaire au
triehien se présente, et vient le sommer de se 
rendre. Le général surpris ne eomprend ras 
d'abord eomment il est possible qu'il soit en 
présenee des Autrichiens. Cependant il se l' ex
plique bientOt. La dívision coupée la veille a 
la bataille de Lonato, et rejetée sur Salo, avait 
été prise en partie; mais un corps de quatre 
mille hommes a pen pres avait erré tOllte la 
nuit dans les montagnes, et voyant Lonato 
presque abandonné, cherchait a y rentrer potlr 
s'ouvrir ulIe issue sur le Mincio. Bonaparte n'a
vait qu'un millier d'hommes a lui opposef, el 
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surtout n'avait pas le temps de livrer un com
bato Sur-Ie-champ iI faít monter a cheval tout 
ce qu'il avait d'officiers autour de lui. Il or
donne qu'on amene le parlementaire, et qu'on 
lui débande les yeux. Celui-ci est saisi d'éton
nement en voyant ce nombreux état-major. 
C( Malheureux, lui dit Bonaparte, vous ne sa
« vez donc pas que vous etes en présence du 
« général en chef, et qu'il est ici avec toute 
« son armée,: Allez' dire a ceux qui vous en
« voient, que je leur donne cinq minutes pour 
« se rendre, ou que je les ferai passer au fil 
« de l'épée, pour les punir de l'outrage qu'iis 
« osent me faire. » Sur-Ie-champ il faít appro
cher son artillerie, mena(,;ant de faire feu sur 
les colonoes qui s'avallcent. Le parlementaire 
va rapporter cette réponse ,et les quatre mille 
hommes mettent has les armes devant milleo\<. 
Bonaparte, sauvé par cet acte de présence d'es
prit, dOllna ses ordres pour la lutte qui allait 
se livrer. Il joignit de nouvelles troupes a ceBes 
qui étaient déja dirigées sur Salo. La division 
Despinois fut réunie a la division Sauret, et 

• Ce fajt a été révoqué en doute pal' un historien , 
]H. Botta; mais il est confirmé par toutes les relations; et 
j'ai rec;;u l'attestation de son authenticité, de l'ordonnateur 
.,n chef de l'al'mée active, M. Aubernon, ql1i a passé les 
quatl'c mille prisonniers en rcvnc. 

VIII. :1.5 
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toutes deux, profitant de l'ascendant de la vic
toire, durent attaquer Quasdanovich, et le 
rejeter définitivement dan s les montagnes. Il 
ramena tout le reste a Castiglione. 11 y revint 
dans la nuít, ne prit pas un instant de repos, 
et apres avoir changé de cheval ,courut sur le 
champ de bataille, afin de faire ses disposi
tions. Cette journée allait décider du destin de 
l'Italie. 

C'était dans la plaine de Castiglione qu'on al
lait combattre. Une suite de hauteurs, formées 
par les derniers bancs des Alpes, se pro]ongent 
de la Chiesa au Mincio, par Lonato, Castiglione, 
Solferino. Au pied de ces hauteurs s'étend la 
plaine qui allait servir de champ de bataille. Les 
deux armé es y étaient en présence, perpendi
culairement a la ligne des hauteurs, a laquelle 
toutes deux appuyaient une aile. Rouaparte y 
appuyait sa gauche, Wurmser sa droite. Bo
naparte avait vingt-deux mille hommes an plus; 
Wurmser en comptait trente milIe. Ce dernier 
avait encore un autre avantage : son aile qui 
était dans la plaine, était couverte par une re
doute placée sur' le mamelon de MedoIano. AillSi 
íl était appuyé des deux catés. POUI' balancer les 
avantages du nombre et de la positioll, Bona
parte comptait sur l'ascendant de la victoire, 
et sur ses manrenvres. Wurmst'l' devait tendre 
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a se proIonger par sa droite, qui s'appuyait a 
la ligne des hauteurs, pour s'ouvrir une com
munication vers Lonato et Salo. C'est ainsi 
qu'avait fait Bayalitsch l'avant-veille, et c'est 
ainsi que devait faire Wurmser, dont tous les 
vreux devaíent avoír pour but la réunion avec 
son grand détachement. Bonaparte résolut de 
favoriser ce mouvement dont iI espérait tirer 
un grand partí. Il avait maintenant sous sa 
main la dívision Serrurier, qui, poursuivie par 
Wurmser depuis qu'elle avait quitté lVIantoue, 
n'avait pu jusqu'ici entrer en ligne. Elle arri
vait par GuidizzoJo. Bonaparte lui ordonna de 
déboucher vers Cauriana, sur les derrieres de 
Wurmser. Il attendait son fen pour commencer 
le combato 

Des la poínte du jour, les deux armées en
trerent en action. Wurmser, impatient d'atta
quer, ébranla sa droite le long des hauteurs; 
Bonaparte, pour favoriser ce mouvement, re
pIia sa gauche, qui était formée par la division 
Masséna; il maintint son centre immobiIe dans 
la plaine. Bientot il entendít le feude Serrurier. 
Alors, tandis qu'il continuait a replier sa gau
che, et que Wurmser continuait a prolonger 
5a droite, il lit attaquer la redoute de Medo
Jano. Il dirigea d'abord vingt picces d'artil
lerie légere snr cette redoute, et, apres l'avoir 

25. 
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vivement canonnée, iI détaeha le général Ver
dier, avec trois bataillons de grenadiers, pour 
I'emportet. Ce brave général s'avanc;a, appuyé 
par un régiment de eavalerie, et enleva ]a re
doute. ,Le flane gauche des Autrichiens fut 
alors découvert, a l'instant meme ou Serrurier, 
árrivé a Cauriana, répandait l'alarme sur leurs 
derriei'es. Wurmser jeta aussitot une partie de 
sa se conde ligne a sa gauehe, privée d'appui, 
et la plac;a en poten ce pour faire. face aux 
Fran({ais qui débouchaient de Medolano. Il 
porta le reste de sa seconde ligne en arriere, 
pour eouvrir Cauriana, et continua ainsi a faire 
teteal'ennemi. Mais Bonaparte,saisissant le 
moment avec sa promptitude accoutumée, 
cesse aussitot de refuser sa gauche et son cen
tre; il donne a Masséna et Augereau le signal 
qu'ils attendaient impatiemment. Masséna, avec 
la ganche, Augereau, avec le centre, fondent 
sur la ligne affaiblie des Autrichiens, et la 
ehargent avee impétuosité. Attaquée si brus
quement 511r tout son front, menacée sur sa 
ganche et ses derrieres, elle eommenee a céder 
le terrain. L'ardeur des Fran({ais redouble. 
Wllrmser, voyant son armée compromise, 
donne alors le signal de la retraite. On le 
poursnit en lui faisant (les prisonniers. Pour le 
mettre dans une <U-ro u te complétc, iJ fallait 
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redoublcr de célérité, et le pousser en dés
ordre sur le Mincio. Mais, depuis six jours, les 
troupes lllarchaient et se battaient sans relache; 
elles n,e pouvaient plus avancer, et coucherent 
sur le champ de bataille. Wurmser n'avait perdn 
que deux mille hOlllmes ce jour-Ia, mais iI n'en 
avait pas moins perdu l'Italie. 

Le lendemain Augereau se porta au pont de 
Borghetto, et Masséna devant Peschiera. Ange
reau engagea une canon nade qui fut suivie de 
la retraite des Autrichiens; et Masséna livra un 
combat d'arriere-garde a la division qui avait 
masqué Peschiera. Le Mincio fut abandonné 
par Wurmser; iI repl'it Jaroute de Rivoli, entre 
l'Adige et le lac de Garda, poul' rentrerdans 
le Tyrol. Masséna le suivit a Rivoli, a la Co
ronna ,et reprit ses anciennes positions. Au
gereau se présenta devallt V érone. Le pl'ovédi
teur vénitien, pour donner aux Autrichiens le 
temps d'évacuer la ville et de sauver lenrs ba
gages, demandait deux heures de temps avant 
d'ouvrir les portes; Bonapal·te les fit ellfon
cer a coups de canon. Les V éronais, qui étaÍent 
dévoués a la cause de l'Autriche, et qni avaient 
manifesté hautement leurs sentilllellts an mo
ment de la l'etraite des Fran<;ais, craignaient 
le cdurroux du vainq~Hml'; maís il fit obser
ver a Ieur égard les plus grands ménagemen.ts. 
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Du cOté de Salo et de la Chiesa, Quasoano-' 
vich faisait une re traite péllible par derriere le 
lac de Garda. Il vou}ut s'arreter et défendre le 
défilé, dit la Rocca-d'Anfo; mais iI fut battu , 
et perdit douze cents hommes. Bientot les 
Fran¡;ais eurent repris toutes leurs anciennes 
positions. 

Cette campagne avait daré six joUl'S; et dans 
ce court espace de temps, trente et quelques 
mille hommes en avaient mis soixante mille 
hors de combato Wurmser avait perdu vingt 
mille hommes, dont sept a huit milIe tués ou 
blessés, et douze ou treize mille prisonniers. 
Il était rejeté dans les montagnes, et réduit a 
l'impossibilité de tenir la campagne. Ainsi s'é
tait évanouie .cette formidable expédition, de
vant . une poignée de braves. Ces résultats 
extraordinaires et inouls dans l'histoire étaient 
dus a la promptitude et a la vigueur de réso
Iution du jeune chef. 1'andis que dellx armées 
redoutables eouvraient les deux rives du lac 
de Garda, et que tous les conrages étaient 
ébranlés, il avait su réduire toute la campaglle 
a une seule question, la jonetíon de ces deux 
armées a la pointe du lac de Garda; il avait 
su faire un grand sacrifice, celui dn blocus de 
Mantoue, pour se concentrer an point décisif; 
et, frappant alternativement des coups terribles 
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sur chacune des masses ennemies, a Salo, a 
Lonato, a Castiglione, il les avait successive
ment désorganisées et rejetées dans les mon
tagnes d'ou elles étaient sorties. 

Les Autrichiens étaient saisis d'effroi; les 
FraIH;ais transportés d'admiration pour leur 
jeune chef. La confiance et le dévouement en 
lui étaient au combIe. Un bataillon pouvait en 
faire fuir trois. Les vieux soldats qui l'avaient 
nommé caporal a Lodi, le firent sergent a Cas
tiglione. En Italie la sensation fut profonde. 
Mitan, Bologne, Ferrare, les villes du duché 
de Modene, et tous les amis de la liberté, fu
rent transportés de joie. La douleur se répandit 
dans les couvents et chez toutes les vicilles 
aristocraties. Les gouvernements qui avaient 
faít des imprudences, Venise, Rome, Naples, 
étaient épouvantés. 

Bonaparte, j ugeant sainement sa position, 
ne crut pas la lutte terminée, quoiqu'il eút en
levé el Wurmser vingt mille hommes. Le vieux 
maréchalse retiraitdans les Alpes avecquarante 
milIe. n a11ait les reposer, les rallier, les recru
ter, et iI étaít a présumer qu'il fondrait encare 
une fois sur l'Italie. Bonaparte avait perdu 
quelques mille hommes, prisonniers, tués ou 
blessés; il en avait beaucoup dans les hopi
taux : il jugea qu'il fallait temporiser encore, 
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avoir toujours les yenx sur le Tyrol, et les pieds 
sur l'Adige,etse contenter d'imposer aux puis
sanees italiennes, en attendant qu'il eut le 
temps de les chatier. Il se contenta d'apprendre 
aux V énitiens qu'il était instruit de leurs arme
ments, et continua a se faire nourrir a leurs 
frais, ajournant encore les négociations pOUl' 
une allianee. Il avait appris l'arrivée aFerrare 
d'nn légat du pape, qui étaitvenu pour re
prendre possession des légations; iI le manda 
a son quartier-général. Ce légat, qui était le 
cardinal Mattei, tomba a ses pieds en disant : 
peccafJi. Bonaparte le mit aux arrets dans un 
séminaire:n écrivit a M. d'Azara, qui était son 
intermédiaire aupres des cours de Rome et de 
Naples; iI se plaignit a lui de l'imbéeillité et de 
la mauvaise foi du gouvernement papal, et lni 
annonc;a son intention de revenir bientot sur 
ses derrieres, si on l'y obligeait. Quant a la 
conr de NapIes, iI prit le langage le plus me
nac;ant. " Les Anglais, dit-il a M. d' Azara, ont 
persuadé au roí de Naples qu'il étaít quelque 
ehose; moi, je lui prouverai qu'il n'est ríen. 
S'il persiste, au mépris de l'armistice, a se 
mettre sur les rangs, j e prends l' engagemen t 1 

a la fa ce de l'Europe, de mareher eontre ses 
prétendus soixante-dix mille hommes avec six 
mille grenadiers, quatI'e mille ehevanx, et ein
({nante pieees de canOIl, » 
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11 écrivit une leUre polie, mais ferme, au 
duc de Toscane, qui avait laissé oceuper ame 
Anglais Porto-Ferajo, et lui dit que la Franee 
pourrait bien le punir de eette négligence en 
occupant ses états, mais qu'elle voulait bien 
n'en rien faire, en eonsidération d'une aneienne 
amitié. n changea la garnison de Livourne, 
afin d'imposer a la Toscane par un mouvement 
de troupes. Il se tut avec Genes. 11 écrivit une 
lettre vigoureuse au roí de Piémont, qui so uf
frait les Barbets dans ses états, el fit partir une 
colonne de douze cents hornmes ave e une com
mission militaire ambulante, pour saisir et fu
siller les Barbets trouvés sur les rautes. Le 
peuple de Milan avait montré les dispositions 
les plus amicales aux Fran(,?ais. Il lui adressa 
une lettre délicate et noble, pour le remercier. 
Ses dernieres víctoires lui donnant des 'espé
rances plus fondées de eonserver l'Italie, il 
crut pouvoir s'engager davantage avec les Lom
bards; illellr aecorda des armes, et leur permit 
de lever une légion a leur solde, dans laquelle 
s' enrolerent en foule les Italiens attachés a la 
liberté, et les Polonais errants en Europe de
puis le dernier partage. Bonaparte témoigna 
sa satisfaction aux pellples de Bologne et de 
Ferrare. Ceux de Modime demandaient a etre 
affranchis de la régence établie par leur duc ;. 
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Bonaparte avaít déja qllelques motifs oe 1'O1ll

prc l'armistice, car la régence avait faít passer 
des vivres a la garnison de Mantoue. Il voulut 
attendre encore. Il demanda des secours au 
directoire pOllr réparer ses pertes, et se tint 
a l'entrée des gorges du Tyrol, pr,h a fondre 
sur Wurmser, et a détruire les restes de son 
armée, des qu'il apprendrait que Moreau avait 
passé le Danube. 

Pendant que ces grands événements se pas
saient en Italie, il s'en préparait d'autres sur le 
Danube. Moreau avaít poussé I'archíduc pied a 
pied, et était arrivé dans le milieu de thermi
dor ( premiers jours d'aout) sur le Danube. 
Jouruan se trouvait sur la Naab, qui tombe 
dans ce fleuve. La chaine de l' Alb ,ql1i sé pare 
le Necker du Daullbe, se compose de monta
gnes de . moyenne hauteur, terminées en pI a
teaux, traversées par des défilés ,étroits comme 
des fissures de rochers. C'est par ces défilés 
que Moreau avait débouché sur le Danuhe, 
dans un pays ioégal, coupé de ravins et cou
vert de boís. L'archiduc, quí nourrissait le des
seiu oe se concentrer sur le Danube, et de 
reprendre force sur cette ligne puissallte, for
ma tout-a-coup une résolution qui faillit com
promettre ses sages projets. Il apprenait que 
Wartenslebell, an líen de se replier sur lui, le 
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plus pres possibIe de Donnaverth, se repliait 
vers la Boheme, dans la soUe pensée de la 
couvrir; iI craignait que, profitant de ce faux 
mouvement, qui découvrait le Danube, l'armée 
de Sambre - et - Mense ne voulut en tenter le 
passage. n voulait done le passer lui-meme, 
pour filer rapidement sur l'autre rive, et aller 
faire tete a Jourdan. Mais le fleuve était en
combré de ses magasins, et il lui fallait encore 
du temps pour les faire évacuer; il ne voulait 
pas d'ailleurs exécuter le passage sous les yeux 
de Moreau et trop pres de ses coups, et iI 
songea a l'éIoigner, en lui Iivrant bataillc avec 
le Danube a dos: mauvaise pensée dont il s'est 
bIamé séverement depuis, car elle l'exposait a 
etre jeté dans le fleuve, on dn moins a ne pas 
yarriver entier, condition indispensable pour 
le sucd~s de ses projets ultérienrs.1 

Le 24 thermidor ( 11 aout), il s'arreta de
vant les positions de Morean, pour lni livrer 
une aUaque générale. Morean était a Neres
heim, tenant les positions de DllIlsteIkingen 
et de Dischingen par sa droite et son centre, 
el ceHe de Nordlingen par sa gauche. L'archi
duc, voulant d'abord l'écarter du Danube, 
puis le couper, s'il était possible, des monta
glles par lesquelles iI avait débouché, et enfin 
l'empecher de communiquer avec Jourdan, 
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l'attaqua, pour arriver a toutes ses fins, sur 
tous les points a la fois. Il parvint a tourner 
la droite de Moreau, en dispersant ses flan
queurs; il s'avanc;a jusqu'it Heidenheim, pres
que sur sesderrieres, et y jeta une lelle alarme, 
que tous les pares rétrograderent. Au centre, 
il tenta une altaque vigoureuse, mais qui ue 
fut pas assez décisive. A la gauche, vers Nord
lingen, iI fit des démonstrations mena~antes. 
Moreau ne s'intimida ni des démonstrations 
faite s a sa gauche, ni de l'excursion derriere 
sa droite; et, jugeant avec raison que le point 
essentiel était un centre, 6t le contraire de ce 
que font les généraux ordinaires, toujours 
alármés lorsqu'on menace de les déborder; il 
affaiblit ses ailes an profit dn centre. Sa pré
vision était juste; cal' l'archiduc, redoublant 
d'efforts an centre vers Dunstelkingen, fut re
ponssé avec perte. On coucha de part el d'all
tre sur le champ de bataille. 

Le lendemain, Morean se trouva fort embar
rassé par le mouvement rétrograde de ses pares, 
qni le laissait sans munitions. Cependant il 
pensaqu'il fallait payer d'audace, et faire mine 
de vouloir attaquer. Maís l'archiduc, pressé de 
repasser le Danube, n'avait Ilulle envie de re
commencer le combat : il fit sa re traite avee 
beaucoup de fermeté sur le flellve, le rcpassa 
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sans etre inqniété par Moreau, et en coupa les 
ponts jusqu'it Donawerth. Lit, iI apprit ce qui 
s'était passó entre les deux armées qui avaient 
opéré par le Mein. Wartensleben ne s'était pas 
jeté en Boheme eomme ille eraignait, iI était 
resté sur la Naab en présenee de Jourdan. Le 
jellne prinee autrichien forma une résolution 
tres·beIle, qui était la eonséquenee de sa 10n
gue retraite, et qui était propre a déeider la 
campagne. Son but, en se repliant sur le Da
nube, avait été de s'y eoncentrer, pour etre 
en mesure d'agir sur l'une ou sur l'autre des 
deux armées fran<;aises, ave e une masse su
périeure de forees. La bataille de Neresheim 
anrait pu compromettre ce plan, si, au lieu 
d' etre ineertaine, elle avait été tout-a-fait mal
heureuse. Mais s'étant retiré entier sur le Da
llube, il pouvait maintenant profiterde l'iso
lernent des armées fran<;aises, et tomber sur 
l'une des deux. En conséquenee, iI réso]ut de 
laisser le général Latour avee trente-six mille 
hommes pour occuper Moreau, et de se porter 
de sa personne avee vingt-cinq mille vers 
Wartensleben, afin d'aceabler Jourdan par 
cette réunión de forces. L'armée ue Jourdan 
était la plus faible des deux. A une aussi grande 
distance de sa base, elle ne eomptait guere 
plus de quarallte-cil1q milIe hommes. Il était 
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évident qu'elle ne pourrait pas résister, et 
qu'elle allait meme se trouver exposée a de 
grands désastres. Jourdan étant battu et ra
mené sur le Rhin, Moreau, de son coté, ne 
pou~ait rester en Baviere, et l'arehiduc pouvait 
meme se porter sur le Neeker et le prévenir 
sur sa ligne de retraite. Cette conception si juste 
a été regardée eomme la plus belle dont puis
sent s'honorer les généraux autrichiens pen
dant ces longues guerres; comme ceHes qui 
dans le moment signalaient le génie de Bona
parte en ltalie, elle appartenait a un jeune 
homme. 

L'archiduc partit d'Ingolstadt le 29 thermí
dor ( .6 aoUt), cinq jours apres la bataille de 
N eresheim. J ourdan, placé sur la ]S aab , entre 
Naabourg et Schwandorff, ne s'attendait pas a 
l'orage qui se préparait sur sa tete. Il avaít dé
taché le général Bernadotte a Neumark, sur sa 
droite, de maniere a se mettre en communi
cation avec Moreau; objet impossible a rem
plir, el' pour lequel un corps détaché était 
inutilement compromiso Ce fut contre ce dé
tachement que l'archiduc, arrivant du Danube, 
devait donner nécessairement. Le général Ber
nadotte, attaqué par des forces supérieures, 
6t une résistance honorable, mais fut obligé 
de repasser rapidcmell t les montagnes par les-
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quelles I'armée avait débouché de la vallée du 
Mein dans ce He du Danube. 11 se retira aNu
remberg. r.:archiouc, apres avoir jeté un corps 
a sa poursllíte, se porta avec le reste de ses 
forces sur Jourdan. Celui-cÍ, prévenu de I'ar
rivée d'un renfort, averti du danger qu'avaít 
couru Bernadotte, et de sa retraite sur Nu
remberg, se disposa a repasse:r aussi les mon
tagnes. Au moment ou iI se mettait en marche, 
iI fut attaqué a la foís par l'archidllc et par 
Wartensleben; il eut un eombat diffieile a 
soutenir a Amberg, et perdít sa route di recte 
\'ers Nuremberg. Jeté avec ses pares, sa cava
lerie et son infanterie , dans des routes de tra
verse, il courut de grands dangers, et 6.t, 
pendant huit jours, une re traite des plus dif
ficites et des plus honorables pour les troupes 
et pour lui. Il se retrouva· sur le Meín, a 
Schweinfurt, le ] 2 fruetidor (29 aout), se 
proposant de se diriger sur Wurtzbourg, pour 
y faire halte, y rallíer ses corps, et tenter de 
nouveau le sort des armes. 

Pendant que l'arehiduc exécutait ce Leau 
mouvement sur l'armée de Sambre-et-Meuse, 
íl fournissait a Moreau l'occasion d'en exécuter 
un pareil, aussi beau et aussi décisif. L'ennemi 
ne tente jamais une hardiesse sans se décoll
vrir, et sans ollvrir de belles chances a son 

¡f 



400 nÉVOLUTION FRAN~¡\ISF.. 

adversaíre .. Moreau, n'ayallt plus que trente
huit mille hommes devant lui, pouvait facile
ment les accabler, en agissant avec un peu de 
vígueur. Il pouvait mieux (an jugement de Na
poléon et de l'archiduc Charles), iI pouvait 
tenter uu mouvement dont les résultats au
raient été immenses. Il devait lui-meme suivre 
la marche de l'el1nemi , se rabat'tre sur l'arehi
clllC, comme ce prince se rabattait sür Jour
dan, et arriver él l'improviste sur ses derrieres. 
L'archiduc, pris entre Jourdan et Moreau, ent 
couru des dangers incalculables. Mais, pour 
cela, iI {aUait exécuter un mouvement tres
étendu, changer. tout-a-coup sa ligne d'opéra
tion, se jeter ehl- Necker sur le Mein; il fallait 
surtout manquer aux instructions du direc
toire, qui prescrivaiel1t de s'appuyer au Tyrol, 
afin de déborder les flanes de l'ennemi, et de 
communiquer avec l'armée d'Italie. Le jerine 
vainqueur de Castiglione n'aurait pas hésité a 
faire cette marche hardie, et a commettre une 
désobéissance, qui aurait décidé la campagl1e 
d'nne maniere victorieuse; mais Moreau était 
incapable d'une pareille détermination. Il resta 
plusieurs jours sUr les boros du Danube , igno
rant le départ de l'archiduc, et explorant len
tement un terrain qui était alors peu connu. 
Ayant appris enfill le mOl! vement qui venait df' 
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s'opérer, il conQllt des inquiétudes pour Jour
dan; mais, n'osant prendre aucune détermi
llatioll vigollreuse, iI se rlécida a franchir le 
Dallllue, et a s'avaucer en Baviere, pOllr es
sayer par-la de ramener l'archiduc a lui, tout 
en restant fidele au plan du directoire. Il était 
cependant aisé de jnger que I'archiduc ne 
quitterait pas Jourdan avant de l'avoil' mis ho}'s 
de combat, et ne se laisserait pas détourner 
de l'exécution d'Ull vaste plan, par une excur
sion en Baviere. Morean n'en passa pas moins 
le Danube, a la suite de Lato 11 l' , et s'approcha 
<lu Lech. Latour 6t mine de disputer le pas
sage du Lech; mais, trop étendu pour s'y SQU

tenir, il fut obligé de l'abandonner, apres 
avoir essuyé un combat lnalheureux a Fried
berg. Moreau s'approcha ensuite de Munich; 
il se trollvait le 15 fructidor ( 1 er septembre ) 
a Dachau, Pfaffenhofen et Geisenfeld. 

Ainsi la fortUne commenc;ait a nous etre 
moillS favorable en AlIemagne, par l'effet d'un 
plan vicieux qui, séparant nos armées, les 
exposait a et~e battues isolément. D'autres ré
Bultats se prépal'aient encore en Italie. 

On a vu que BOllaparte, apres avoir "ejeté 
les Autrichiells dans le Tyrol, et repris ses a.n
deuues positions sur l'Adige, méditait de nou
veaux pmjets coutre Wurmsel', auquel il u'é-

Vl!I. 2.6 
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tait pas content d'avoir détruit vingt mille 
hommes, et dont il voulait ruiner entierement 
J'a,·mée. CeUe opération était indispensable 
pour l'exécution de tons ses desseins en ltalit'. 
Wurmser détruit, il pourrait faire une poíllte 
jtIsqu'a> Trieste, ruiner ce port si important 
pour -1' Auti'iche, revenir ensuite sur l'Adige, 
fáirelá loi aVenise, aRome et a Naples, dont 
la ·tnalveillance était toujours aussi manifeste, 
et donner eafin le signal de la liberté en Italie, 
en constitmtnt la Lombardie, les légátions de 
Bologne et de Ferrare, petit-etre memé le du
ché de Modtme, en république indépendante. 
RrésQlutdonc, pour accomplir tous ces pro
jets, de m(!)rit~r dans' le Tyrol , certain an
.lourd'hui d'etre.· secondé par la présence de 
Morean sur l'autre versant des Alpes. 

Pendant que les troupes fran¡;:aises em
ployaient une vingtaine de jours a se reposer, 
WUl'mser réorganisait et renfon;ait les sien
nes. De 1I011veaux détachementsvenus de 
l' Autriche, et les milices tyroliennes, lui per
mirent de porter son armée a pres de cin
qllante mille hommes., Le conseil aulique lui 
envoya IIn autre chef d'état-major, le gélléral 
do génie Laiier, avec de Ilouvelles instructiollS 
sUr le plan ,¡¡ suivre pour enlever la ligne de 
l' A.dige. Wl1rmser devait Jaisser dix - huit ou 
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vingt mille hornmes sons Davidovich, ponr 
garder le Tyrol, et descendre avec le reste, 
par la vallée de la Brenta,. dans les plaines du 
Vicentin et dll Paclouan. La Brenta prend nais
sallce non loin de Trente, s'éloigne de l'Adige 
en forme de courhe, redevient patallele a ce 
tlellve dans la plaine, et va finir dans l'Adria
tique. Une chaussée, partant de Trente, con
duít dans la vallée de la Brenta, et vient 
abolltir, par Bassano, dans les plaines du Vi
ceotin et du Padouan. Wurmser devait par
courir ce He vallée pour déboucber dans la 
plaine, et venir ten ter le passage de I'Adige, 
entre Vérone et Legnago. Ce plan n'était pas 
mieux con~u que le précédent, cal' iI avait 
toujours l'illconvénient de diviser les forces 
en deux corps, et de mettre Bonaparte au 
milieu. 

Wllrmser entrait en action, dans le meme 
moment que Bonaparte. Celui-ci ignorant les 
projets de Wurmser, mais prévoJant avec une 
sagacité rare, que, pendant son excursion au 
fond du TJrol, iI serait possible que l'ennemi 
Vlut tater la l,gne de l' Adige, de V érone a 
Legnago, laissa le général Kilmaine a v érone 
avec une réserve de pres de trois mille bom
mes, et avec tons les moyens de résister pen
dant dCl1x jours an moins. Le général Sahu-

2.6. 
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guet resta avec une division de huit mille 
hommes devant Mantoue. BOllaparte partit 
avec vingt-huit miUe, el remonta par les trois 
routes du Tyrol, eeHe qui circule dprriere le 
lae de Garda, et les deux qui longent l'Adige. 
Le 17 fructidor (3 septembre') la division Sau
ret, devenue division Vaubois, apres avoir 
circulé par derriere le lac de Garaa, et livré 
plusieurs combats, arriva a Torbole, la 
pointe supél'ieure du lac. Le meme jour, les 
divisions Masséna et Augereau, qui longeaient 
d'abord les deux ríves de l'Adige, et qllí s'é
taient ensuite réunies sur' la meme ri ve par le 
pont de Golo, arl'iverent devant Sera valle. 
Elles livrerent un combat d'avant-garde, f't 
fi .. ent quelques prisonniers a l'ennetni. 

Les Fran~ais avaient a remonter maintenant 
Ulle vallée étroite et profonde : a leur gallche 
était l' Adige, a lenr droitc des montagnes élp· 
vées. SOllvent le flenve, serrant le picd c!('s 
montagnes, ne laissait qlle la largeur de la 
ehaussée, et formait ainsi d'affreux défilés a 
franehir. Il y en avait plus d'llll de ce genre, 
pour péllétrer dans le Tyrol. Mais les Fran
c;ais, audacieux et agi les, étaient allssi propres 
a eette gucrre qu'a celle qu'ils venaient de 
faire dalls les vas tes plaines du Mantouan. 

Davidovieh avait plaeé del1x divisiollS, /'une 
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j-IU c~mp de Mori, sur la rive dl'oite de l'Adige, 
pour faire tete a la divisioll de Vaubois qui 
remontait la chausséc de Salo a Rovereuo, par 
derriere le lac de Garda; l'autl'e a San-Marco, 
sur la rive gauche, pour garder le défilé con
tre Masséna et Augereau. Le 18 fructidor 
(4 septembre), on se trouva en présence. C'é
tait la division W ukassovich qui défendait le 
défilé de San-Marco. BOllaparle , saisissant sur
le-champ le genre de tactique convenable aux 
lieux, forme deux corps d'infanterie légere, 
et les distriblle a droite el agauche, sur les 
hauteurs en vironnantes; puis, quand il a fati
gué queIque temps les Autrichiens, il forme 
la dix-huitieme demi-brigade en colonne ser
l'ée par bataillons, et ordonlle au général Vico 
tor de percer avec elle le défilé. Un combat 
violent s'engage; les Autrichiens résistent d'a
bord; mais Bonaparte décide l'action, en 01'

donnaut an général Dubois de charger a la 
tf~te des hussards. Ce brave général foncl SU/' 

l'infauterie autrichienne, la rompt, et tombe 
percé de trois bailes. On l'emporte expirant. 
(( Avant que je meure, <lit-il a BOllapar·te, fai
(( tes-moi savoir si nous sommes vaillqueurs. ,) 
De toutes parts les Autrichiens fllient et se re
tirent a Roveredo , situé a une lieue de Marco; 
QIl les poursujt au pas de cOllrse. Roveredü 
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est a une certaine distallce de l'Adige; Bona
parte dirige Rampan, avec la trente-deuxieme, 
vers l'espacequi sépare le fleuve de la ville; il 
porte Victor, avec la dix-huitieme, sur la ville 
meme. Celui-ci entre 3.U pas de charge dans la 
grande rue de Roveredo, balaie les Autl'i
chiens devant lui, et arrive a l'autre extrémité 
de la viHe,la l'instant ou Rampon ell3.chevail 
le circuit extérieur. Pendant que l'armée prin. 
cipale emportait ainsi San-Marco et Roveredo, 
la division Vaubois arrivait a Roveredo pal' 
l'autre rive de l'Adige. La division autrichienne 
de Reuss lui avait disputé le camp de Mori, 
mais Vaubois venait de I'emporter a l'il1staut 
meme,et tOlltes les <livisions se trouvaient 
réunies maintenant aumilieu du jou!' a la 
hauteur de Roveredo, sur les deux rives du 
fleuve. Mais le plus difficile restait afaire. 

Davidovich avait rallié ses deux divisiollS 
sur sa réserve, dans le défilé de Calliano, dé
filé redoutable, et bien autrement dangercux 
que celui de Marco. Sur ce point, l'Adige ser
rant les montagnes, ne laissait, entre son lit 
et leur pied, que la largeur de la chaussée. 
L' entrée dn défilé était fermée par le chatean 
de la Pietra, qui joignait la mOllta-gne au 
fleuve, et qui était couronné d'artilJerie. 

Bonaparte, persistant dans 5a tactiq ue, dis-
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t I'ibue son infanterie légere a <imite ~ sur les 
escarpements de la montagne, et agauche, 
sur les hords du fleuve. Ses sold;¡ts, nés sur 
les hords du Rhone, de la Seine ou de la 
Loire, égalent l'agilité et la, hardíesse des. ehas
seurs des Alpes. Les :uns gravissent de rochers 
en rochers, atteignept le sommet de la mon
tagne, et font un' feu plongeant sur l' el~r;temi ; 
les autres, non moios iotrépides~ se glisseot 
le long du flenve, appuient le pied partol.lt Oll 
ils peuvent se soutenir, et tournellt le chiheau 
de la Pietra. I.e général Dammal'tin place avec 
bonheur une batterie d'artillerie légere qui 
{aÍt le meilleur efEet; le chatean esteplevé. 
Alors l'infanterje le travel'se, et {ond~m;, ~o
lonne serrée sur l'armée a4trí~hieime ama,ssée 
dans le défilé. Artillerie, cavalerie, infanterie, 
se confondent, et fuient dans un désorqre 
épouvalltable. Le jeune Lemarois; aide-de
camp du général en chef, veut prévenir la 
Euite des Autrichiens; il se précipite au galop 
a la tete de cinquante hussards, traverse dans 
toute sa IOllgueur la maSSe autriehienr;te, 
et, toul'nant bride sur-Ie-champ, Eait eEEo.rt 
pour en al'l'eter la tete. Il est renversé de che
val, mais il répalld la terreur clans les rangs 
autrichiens, et donue le temps a la cavalerie, 
qui accourait, de recl1eillir plusieurs mille 
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prisonniers. La flnit eette suite ue combats". 
qui valurent a I'armée fran({aise les défilés dll. 

Tyrol, la viHe de Roveredo, toute ]'artillerie, 
autrichienne, quatre mine prisonniers, san s 
compter les morts et les. blessés. Bonaparte 
appela eette journée bataille de Roveredo. 

Le lendemain 19 fructidor(5 septembre), les 
Fran~ais entrerent a Trente, capitale du Tyrol 
¡talien. L'éveque avait fui. Bonaparte, poul' 
calmer les Tyroliens, qni étaient fort attachés 
a la maison d' Autriche, leur adrcssa une pro
c1amation, dans Jaquelle il les invitait a posel' 
les armes, et a ne point commettl'e d'hostili
tés contre son armée, leur promettant qu'a ce 
prix' leurs propriétés et leurs établissemcnts 
Imblics seraient respectés. Wurmser n'était 
plus a Trente. Bonaparte l'avait surpris a l'il15-
t::mt ou il se mettait en marche ponr exécu
ter son plan. En voyant les Frall(;ais s'engager 
dan s le Tyrol ponr commnniquer pput-etr(' 
avec I'AlIemagne, Wurmsel' n'en fut que plns 
disposé a descendre par la Brenta, pOllr elll

porter 1'Adige pendant leur absence. 11 espé
rait meme, par ce circlIit rapicle, C¡lIi allait 
l'amencr' a Vérone, enfermer ks Franr,;ais dans 
la haute vallée de l'Adige, et, tont a la fois, It~S 

envelopper et les conper de Mantoue. 11 était 
parti l'avant-veille, el devait etre déja rcndu a 



Bassano; Bonaparte forme sur-Ie-champ une 
I'ésolution des plus hardies: il va laisser Van
bois a la gal'de du Tyrol, et se jeter a traven; 
les gorges de ]a Brenta, a la suite de Wurm
ser. Il ne peut emmener avec lui que vingt 
mille hommes, et Wurmser en a trente; ii 
peut ~tre enfermé dans ces gorges épouvunta
bIes, si Wurmser luí tient tete; il peut aussi 
arrivel' trop tard pour tomber sur les derrieres 
de Wnrmser, et celui-ci reut avoir eu le temps 
de forcer l' Adige : tont cela est possihle. Mais 
ses vingt mille hommes en valent trente; mais 
si WUI'lllser vcut lui tenir tete et l'enfermer 
dan~ les gorges, il lui passera sur le corps ~ 
mais s'il a vingt lieues a faire, iI les fera en 
deux ,jours, et arrivera dan s la pIaine aussitot 
que W urmser.AIOJ's itle rej ett era ou surTrieste, 
ou sur l' Adige. S'il le rejette sur Trieste, il le 
poursuivra, et ir;l bruler ce port sous ses 
yeux; s'i1 le rejette sur I'Adige, il l'enfermera 
entre SOlI armée et ce fleuve, et enveloppera 
ainsi l'ennemi, qui croyait le prenare cluns les 
gqrges du Tyrol. 

Ce jeune homme, dont la pensé e et la vo
IOllté sont aussi promptes que la foudre. 01'

tlonne a Vauhois, le jour meme de son anÍ
vée a Trente, de se porter sur le Lavis, pOli!' 

elllever cettt~ positioll a J'arrierc-garde de Da-
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vidovich. Il fait exécuter cette opératioll 501lS 

ses yeux, indique a Vaubois la poSitioIl qu'il 
doit garder avec ses dixmille hornmes , et parl 
ensuite avec les vingt autres, pour se jeter a 
travers les gorges de .la Br~nta., 

11 p~rt le 20 au matin (6 septembre); il cou
che le, soir a Levico. Le lendemaill 21 (7) il se 
remeten marche le matin, et arrive devant un 
nouveau défilé, dit de Primolano, on Wurmser 
avait pJacé une division. Bonaparte emploie 
les rnemes manc.euvres, jette des tirailleurs 
sur les hauteurs et sur le bord de la Brenta, 
puis fait charger en eolonne sllr ]a route. On 
enleve le défilé. Un petit fort se trouvait au
dela, pn l'entoure et on s'en rend maitre. 
Quelques soldats intrépides coural)t sU,r la 
route, y devancent les fugitifs, les arretent, 
et donnent a l'armée le temps d'arriver pOllr 
les prendre. On fait trois mille prisonniers. 011 
arrive le soir a Cismone, apres avoir fait vingt 
lieues en deux jours. Bonaparte voudrait avan
cer encore, rnais les soldats ll'en peuvent plus; 
luí-meme est aeeablé de fatigue. Il a devaneé 
son quartier-général, il n'a ni suite ni vivres; 
il partage le pain de munition d'un soldat, el 
se couche, en attendant avec impatience 1(' 
lendemain. 

CeUe marche foudroyantc el inattcudue 
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frappe Wurmser d'étonncment. I1 ne cOfH;oil 
pas que son ennemi se soit jeté dans ces gor
ges, au risque d'y etre enfermé; il se propose 
de profiter de la position de Bassano qui les 
ferme, et d'en barrer le passage avec toute son 
armée. S'jl réllssit a y tenir, Bonaparte est 
pris dans la courbe de la Brenta. Déja il avait 
envoyé la division De Mezaros pour tater Vé
rone, mais iI la rappelle pour lutter ici avec 
toutes ses forces; cependant iI n'est pas pro
bable que l'ordre arrive a temps. La ville de 
BassallO est située sur la rive gauche de la 
Brenta. Elle commlluiql1e avec la rive droite 
par un pout. Wl1rmser place les deux divisions 
Sebottendorff et Quasdanovich sur les deux 
rives de la Brenta, en avant de la ville. Il dis
pose six bataillons en avant-garde, dans les 
défilés qui précedellt Bassano, et qui ferment 
la vallée_ 

Le 22 (8 septembre) aú matin, Bonaparte 
part de Cismone, et s'avance sur Bassano. Mas
séna marche sur la rive droite, Augereau SUI' 

la gauche. On emporte les défilés, et on dé
bouche en présence de l'armée ennemie, rall
gée sur les deux rives de la Brenta. Les soldats 
de W llrmser, Jéconcerlés par J'audace des 
Fran«;ais, ne résistel1t pas avec le courage qu'iIs 
out monlré eH tanl d'occasions; iIs s'ébranlent, 
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se rompent, et entrent <lalls Bassano. Augereau 
se présente a l'entrée de la ville. Masséna, qui 
est sur la rive opposée, veQt pénétrer par le 
pont; ill'enleve en colonne serrée, eomme eelui 
de Lodi, etentre en meme temps qu'Augereau. 
Wllrmser, dont le quartier-général était encorp 
dans ]a ville, n'a que le temps de se sauver, 
en nous laissant quatre mille prisonniers et un 
matériel immense. Le plan de Bonaparte était 
done réalisé; iI avait débouché dans la plaine 
aussitot que W urmser, et il tui restait mainte
nant a l'envelopper, en I'acculant sur I'Adige. 

Wurmser, dans le désordre d'une action si 
précipitée, se trouve séparé des restes de la 
division Quasdanovi\:h. Cette division se re·· 
tire vers le Frioul , et lui, se voyant pressé par 
les divisions Masséna et AlIgereau, quí luí fer
ment la route du Frioul et le replient vers 
I'Adige, forme la résolutioll de passer l'Adige 
de vive force, et d'alter se jeter dans Man
toue. Il avait rallié a lui la division De Meza
ros, qui venait de faire de vains efforts pOUI' 
emporter V éroue. Il ne comptait plus que qua
torze mille hOll1rnes, dOllt huit d'infantel'ie et 
six de eavalerie excellente. Il longe l' Adige, 
et fait chercher partout IllI passage. Heul'eu
sement pour 11Ii , le poste (lui gardait Legnago 
avait été transporté a v érolle, et un détache-
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inent qui devait venir occuper eette place, 
(I'était point encore arrivé. Wurmser, profi
tant de ce hasard, s'empare de Legnago. Cer
tain maintenant de pouvoir regagner Malltoue, 
iI accorde quelque repos a ses troupes, qui 
étaient abimées de fatigue. 

Bonaparte le suivait sans relache: il fut 
crnellement déc;:u en apprenant la négligence 
qui sauvait Wurmser; cependant il ne déses
péra pas encore de le prévenir a Mantoue. Il 
porta la division Masséna sur I'autre rive de 
l'Adige par le bac de Ronco, et la dírigea sur 
Sangllinetto, pOli!' barrer le chemin de Man
tOIlC. II dirigea Allgereau vers Legnago meme. 
L'avant-garde de Masséna, devan~ant sa divi ... 
sion, entra dans Céréa le 25 ( I I septembre), 
an moment ou Wurmser y arrivait de Legna
go, avec tont son corps d'armée. Cette avaut
garc!c de cavalerie et d'infanterie légere, com
mandée par les généraux Murat et Pigeon , tit 
une résistalJce des plus héroiques, mais fnt 
clIllmtée : Wurmser lui passa sur le corps, et 
cnntínua sa marche. Bonaparte arrÍvait seul au 
galop au moment de cette action ; il manqna 
elre pris, eL se sauva en toute hateo 

Wllrmser passa a Sanguínetto, puis appre
nallt que tous les ponts de la Molinella étaient 
romplls, excepté cel ni de Villimpenta, il des" 
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cendit jusqu'a ce pont, y franchit la riviel'e, 
et marcha sur Mantoue. Le général Charton 
voulut lui résister ,avec trois cents hommes 
formés en cané; ces braves gens furent sabrés 
ou pris. Wurmser arriva ainsi a Mantoue le 27 
(J 3). Ces légers avantages étaient un adoucis
sement aux malheurs du vieux: et brave ma
réchaI. n se répandit dans les environs de 
Mantoue, et tint un moment la campagne, 
griice a sa nombreuse et beBe cavalerie. 

Bonaparte arrivait a perte d'haleine, furieux 
contre les officiers négligellts qui lui avaient 
fait manquer une si belle proie. Augerean était 
rentré dans Legnago, et avait fait prisonniere 
la garnison autrichienne, forte de seize cents 
hommes. Bonapart:e ordonna a Augereau de se 
porter a Governolo, sur le Bas-Mincio. Illivra 
ensuite de petits combats a Wurmser, pour 
I'attirer hors de la place; et, dans la nuit du 
2B au 29 ( 14- 15 septembre), il prit une po
sition en arriere, pour engager Wurmser a se 
montrer en plaine. Le vieux général, alléché 
par ses petits succes, se déploya en effet hors 
de Mantoue , entre la citadelle et le fauhourg 
de Saint - George. Bonaparte l'attaqua le troi
sieme jour complémentaire an IV (19 septem
bre). Augereau, venant de Governolo, formait 
la gauche; Masséna, partant de Dne-Castelli. 
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formait le centre, et Sahuguet, avec le corps 
de blocus, formait la droite. "Vurmser avait 
encore vingt-un mille hommes en ligne. Il fut 
enfoncé partout, et rejeté dans la place avec 
perte de deux mille hommes: Quelqnes jours 
apres, il fut entierement renfermé dans Man
toue. La nombreuse cavaJerie qu'il avait ra
menée ne lui servait a rien, et ne faisait 
qu'augmenter le nombre des bouches ¡nutiles; 
il fit tuer et saler tous les ehevaux.Il avait vingt 
et quelques mille hommes de garnison, dont 
plusieurs mille aux hopitaux. 

Ainsi, quoique Bonaparte eM pel'du en partie 
le fruit de 5a ~arche audacieuse sur la Brenta, 
et qu'il n' eut pas fait mettre bas les'aTmes au 
maréchal; ilavait entierement ruiné et dispersé 
son armée. Quelques mille hommes étaient re
jetés dans le Tyroi sous Davidovich; quelques 
mille fuyaient en Frioulsous Quasdanovich. 
W urmser, ávec douze ou quatorze mille, s' était 
enfel'mé dans Mantoue. Treize ou qnatorze 
milI e étaientprisonniers, six ou sept mille tués 
ou blessés. Ainsi cette armée venait de perdre 
encore une vingtaine de mille hummes en dix 
jours, Olltre un matérie.l considérable. Bona
parte en avait perdu sept ou huit mille, dont 
qllillze cents prisonniers, et le reste tué, bIes
sé, on malade. Ainsi,aux armées de Colli et de 
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Reaulieu, détruites en entrant en Italie, il fal..:. 
lait ajouter eeHe de Wurmser; détruite en 
deux foís, d'abord dans les plaines de Casti
glione, et ensuite sur les rives de la Brenta. 
Aux trophées de Montenotte, de Lodi, de 
Borghetto, de Lonato, de Castiglione , iI fallaít 
done joindre ceux de Roveredo, de Bassano et 
de Saint-George. A qlleUe époqlle de l'histoire 
avait-on vu de si grands résultats, tant d'en
nemis tués, tant de prisonniers, de drapeaux, 
de canons enlevés! Ces nonvelles répandirent 
de nouveau la joie dans la Lombardie, et la 
terreur dans le fond de la péninsule. La France 
fut transportée d'admiration ponr le gélléral 
de l'armée d'ltalie. 

Nos armes étaient moins heureuses sur les 
autres thé:ltres de la guerreo Morcan s'était 
avancé sur le Lech, eomme 00 l'a vu, dans 
l'espoir que ses progres en Baviere ram ene
raient l'archiduc, et dégageraient Jourdan. 
Cet espoir était pen fondé, et l'archidllc allrait 
mal jugé de l'importance de son mouvement, 
g'iL se fut détourné de son exécution, pour 
revenir vers Morean. Toute la campagne dé
pendait de ce qui allait se passer sur le Mein. 
Jourdan battu, et ramené sur le Rhin, les 
progres de Morean ue faisaient que le eom
promettre davantage, et l' exposer ~ perdre sa 
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ligne de retraite. L'archiduc se contenta done 
de renvoyer le général Nauendorff, avec deux 
régiments de cavalerie et quelques bataillons , 
pour renforcer Latollr, et continua sa pour
suite de I'armée de Sambre-et-Meuse. 

Cette brave armée se retirait avec le plus vif 
regret, et en conservant tout le sentirnent de ses 
fo~ces. C'est elle qui avait faÍt les plus grandes 
et les plus belles ehoses, pendant les premieres 
années de la révolution; c'est elle qui avait 
vaincu a Watignies, a Fleurtls, aux bords de 
l'Ourthe el de la Roer. Elle avait beaucoup d'es
time pour son général, et une grande confiance 
en elle - meme. Cette retraite ne l'avait point 
découragée, et elle était persuadée qo.'elle ne 
cédait qu'a des combinaisons supérieures, et 
a la masse des forces ennemies. Elle désirait 
ardemment une occasion de se mesurer avec 
les Autrlchiens, et de rétablir l'honneur de 
son drapean. Jourdan le désirait aussi. Le di
rectoire lui écrivait qu'il faIlait a tont prix se 
maintenir en Francollie, sur le Hallt -Mein , 
pour prelldre ses quartiers d'hiver en Allema
gne, et surtont pour ne pas décollvrir Mo
rean, qni s'était avancé jusql1'aux portes de 
Munich. Morean, de son· cOté, venait d'ap
prendre a Jourdan, a la date du 8 frnctidor 
(25 aout), sa marche au - clela du Lech, les 

VITI. 
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aV<lntages qu'il yavait remportés, et le projet 
q u'il avait de s'avaneertouj ours davantage ponr 
ramener l'arehídue. Toutes ces raisons déeide
rent Jourdan a tenter le sort des armes, quoi
qu'il eut devant lui des forees tres-supérjeures. 
Il aurait cru manquer a l'honneur, s'il eut 
quitté la Franeonie sans eombattre, et s'iI eut 
Iaissé son eollegue en Baviere. Trompé d'ail
leurs par le mouvement du général Nauendorff, 
Jourdan croyait que l'arehidue venait de partir 
pour regagner les bords du Danube. Il s'arreta 
done a Wurtzbourg, place dont il jugeait la 
conservation importante, mais dont les Fran
<;ais n'avaient conservé que la citadelle. Il y 
donna quelque repos a ses troupcs, fit quel
ques changements dans la distribution et le 
commandement de ses divisions, et annon<.;a 
l'intention de combattre. L'armée montra la 
plus grande ardenr a cnlever toutes les posi
tions que Jourdan croyait utile d'oeellper avant 
d'engager la bataille. Il avait sa droite appuyée 
a. Wurtzbourg, et le reste de sa ligne sur une 
suite de positioIls qui s'étendent le long du 
Mein jusqu'a Schveinfurt. Le Mein le séparait 
de l'ennemi. Une partie seulement de l'armée 
autrichienne avait franehi ce fleuve, ce qui le 
confirmait dans l'idée que l'archidue avait re
joint le Danuhe. Il laissa a l'extrémité de sa 
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ligne la division Lefcbvre, a Schveinfurt, pOUI' 
a5surer 5a retraile sur la Saale et la FuMe, clans 
le cas ou la bataille luí ferait perdre la ronte 
de Francfort. Il se privaít ainsi d'une secoüde 
ligne et d'un corps de réserve; mais il crut de
voir ce sacrifice a la nécessité d'assurer 5a re
traite. Il se décida a atlaquer, le 17 fructidor 
(3 septembre), au matin. 

Dans la nuít du 16:m 17, I'archiduc, averti 
du projet de son adversaire, 6t rapidement pas
ser le reste de son armée au-oela du l\1ein, et 
déploya aux yenx de Jourdan des force s tres
supérieures. I~a bataille s'engagea d'abord avec 
succes pour nOllS; mais notre cavalerie, assail
lie dans les plaines qni s'étendent le longdu 
Mein par une cavaJerie formidable, fut rom ... 
pue, se rallia, fut rompne de nouveau, et 'ne 
trauva d'abri que derriere les lignes et les feux 
biennaurris de natre infanterie. Jourdall , si sa 
réserve n'avait pas été si éloignée de lui, aurait 
pu remporter la victoire; il ellvoya a Lefebvre 
des officiers, qui ne purent percer a travers 
les nombreux escadrons ennemis. Il espérait 
cependant que Lefebvre, vayant que Schvein
furt n'était pas menacé, marcherait an líeu du 
péril; mais iI attendit vainement, et replia son 
armée ponr la dérober a la redautable cava
lerie ele ]'pnnemi. La re traite !le fit en bon 

27· 
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ordre sur Arnstein. Jourdan, victime dll mau
vais plan du directoire, et de son dévouement 
a son collegue, dut des Iors se replier sur la 
Lahn. Il continua sa marche sallS aucun re
J.ache, donna ordre a Marceau de se retire!' de 
devant Mayence, et arriva derriere la Lahn 
le 24 fructidor ( 10 septembre). Son armée, 
dans cette marche pénible jusqu'aux frontiel'es 
de la Boheme, n'avait guere perdu que cinq a 
six mille hommes. Elle fit une perte sensible 
par la mort du jeune Marceau, qui fut frappé 
d'une baile par un chasseur tyrolien, et qu'on 
ne put emporter du champ de bataille. L'ar
chiduc Charles le fit entourer de soins; mais 
il expira bientot. Ce jeune héros, regretté des 
deux armées, fut enseveli au bruit de leur 
double artillerie. . 

Pendant que ces choses se passaient sur le 
Mein, Moreau, toujours au-dela du Danube 
et du Lech, attendait impatiemment des nou
velles de Jourdan. Aucun des officiers détachés 
pour lui en donller n'était arrivé. Il tatonnait 
sans oser prendre un parti. Dans l'intervalle, 
sa gauche, sous les ordres de Desaix, eut un 
combat des plus rudes a soutenir contre la 
cavalerie de Latour, qui, réunie a ceHe de 
Nauendorff, déboucha a l'improviste par Lan
genbruck. Desaix fit des dispositions si justes 
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et si promptes, qu'il repoussa les nombreux 
escadrons ennemis, et les dispersa dans la pIainc 
apres Ieur avoÍr faÍt subir une perte considé
rabIe. Moreau, toujours dans l'incertitude, se 
décida enfin, apres une vingtaine de jours, a 
tenter un mouvement pour aller a la décou
verte. Il résolut de s'approcher du Danube, 
pour étendre son aile gauche jusqu'a Nurem
berg, et avoir des nouvelles de Jourdan, ou luí 
apporter des secours. Le 24 fructidor ( 10 sep
tembre ), il fit repasser le Danube a sa gauche 
et a son centre, et Iaissa sa droite seule au-dela 
de ce fleuve, vers Zel!. La gauche, sous Desaix, 
s'avanc;a jusqu'a Aichstett. Dans cette situation 
singuliere, il étendait sa gauche vers Jourdan , 
qui dans le moment était a soixante lieues de 
lui; il avait son centre sur le Danube, et sa 
droite au-deIa, exposant l'un de ces trois corps 
a etre détruit, si Latour avait su profiter de 
leur ¡solement. Tous les militaires ont repro
ché a Moreau ce mouvement, comme un de 
ces demi-moyens qui ont tous les dangers des 
grands moyens, sal1S en avoir les avantages. 
Moreaun'ayant pas, en effet, saisi l'occasion de 
se rabattre vÍvement Sur l'archiduc, 10rsque 
ce]ui·ci se rabattait sur Jourdan, ne pouvait 
plus que se compromettre en se pla({ant ainsi 
a cheval sur le Daullbe. 
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Enfin, apres quatre jours d'attente dans cette 
position singuliere, il en sentit le danger, se 
reporta au-dela du Danube, et songea a le re
monter pour se rapprocher de sa base d'opéra
tiQn; Il apprit alors la retraite forcée de Jourdan 
sur la J .. alui, et ne douta plus qu'apres avoir 
rawené l'armée de Sambre·et-:Meuse, l'archi
due J)e vo]¡h sur le Necker" pour fermer le 
retour a l'armée du Rhin. Il apprit aussi une 
tentative faite par la garnison de Manheim sur 
Kehl, pour détruire le pont par lequell'armée 
fran({aise avait débouché en Allemagoe. Daos 
cet état de choses, iI n'hésita plus a se mettre 
~ll warche pour regagller la FraIlee. Sa posi
tion était périlleuse. Engagé au milieu de la 
Baviere, obligé de repasser les Montagnes Nai
res pour revenir' sur le Rhin, ayant en tete 
Latour avec quarante mille hommes, et exposé 
a trouver l'archiduc Charles avec trente mille 
sur ses derrieres, il pouvait prévoir des dan
gers extremes. Mais s'il était dépourvu du vaste 
et ardent géllie que son émule déployait en Ita
líe, il avait une ame ferme et illaccessible a ce 
trouble dont les ames vives sont quelquefois 
saisies. Il commandait une superbe armée, 
forte de soixante et quelq ues mille hommes, 
dont le moral n'avait été ébranlé par ancune 
défaite, et qui avait dans son chef une extreme 
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confiance. Appréciant une pareille ressource, 
iI ne s' effraya pas de,sa position, et résolut 
de reprendre tranquillement sa route. Pensant 
que l'archiduc, apres avoir replié Jourdan, re
viendrait prohablement sur le Necker, il craj
gnit de trouver ce fleuve déjit occllpé; iI re
monta done la vallée du Danube, pour aller 
joindre direetement eeHe du Rhin, par la route 
des villes forestieres. Ces passages étant les 
plus éloignés du point ou se trouvait actuel
lement l'arehidue, lui parureut les plus surs. 

Il resta au-dela du Danube, et le remonta 
trallquillement, en appuyant une de ses ailes 
au fleuve. Ses pares, ses bagages marehaient 
devant lui, sans confusion, et tous les jours 
ses arriere-gardes repoussaientbravement les 
avant-gardes ennemies. Latour, an líeu de pas
ser le Danube, et de tacher de prévenir Mo
reau a l'entrée des défilés, se contentait: de le 
suivre pas a pas, sans oser l'entamer. Arrivé 
aupres du lac de Fédersée, Moreau erut devoir 
s'arreter. Latour s'était partagé en trois eorps : 
iI en avait donné un a Nauendorff, et l'avait 
envoyé a Tnbingen, sur le Hallt-Neeker, par 
on Morcan ne vOllIait pas passer; il était lui
meme avec le seeond a Biberach ; et le troisieme 
se trouvait fort loin, a Schussenried. Moreau, 
qui a ppl'Ochait du Val·d'Enfer, par ou il V.OIl· 
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lait se retirer, qui ne voulait pas etre trop 
pressé au passage de Ci défilé, qui voyait de
vant lui Latonr ¡solé, et qui sentait ce qu'une 
victoire devait donner de fermeté a ses troupes 
pour le reste de la retraite, s'arreta le 11 

vendémiaire an V ( 2 octobre ) aux environs 
du lac de Fédel'sée, non loin de Riberach. I .. e 
pays était montueux ,boisé et coupé de vallées. 
I .. atour était rangé sur différentes hauteurs, 
qu'on pouvait isoler et tourner, et qui, deplus, 
avaient a dos un ravin profond, cerui de la 
Riss. Morean I'attaqua sur tous les points, el, 
sachant pénétl'er avec art a travers ses posi
tions, abordant les unes de front, tournant les 
autres, l'accula sur ]a Riss J le jeta dedans, et 
luí fit quatre mille prisonniers. Cette victoire 
importante, dite de Biberach, rejeta Latour 
fort loin, et raffermit singulierement le moral 
de l'armée franc;aise. Moreau reprit sa marche, 
et s'approcha des défilés. n avait déjft dépassé 
les rontes qui traversent la vallée du Necker 
pour déboucher dans ceHe du Rhin; í'I lui 
restait ce He qui, passantparTuttlingen et Rott
weil, vers les sources memes du N ecker, suít 
la vaHée de la Kintzig, et vient aboutir a Kehl; 
mais Nauendorff l'avait déja occupée. Les dé
tachements sOl'tis de Manheim s'étaient joints 
a ce dernier, et l'archiduc s'en approchait. 
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Moreau aima mieux remonter un peu plus 
haut, et passer par le Val- d' Enfer, qui, tra
versant la Foret-Noire, forrnait un coude plus 
long, rnais ahoutissait a Brissach, heaucoup 
plus' Ioin de l'archiduc. En conséquence, il 
plac;;a Desaix et Ferino avec la gauche et la 
droite vers Tuttlingen et Rottweil, pour se 
couvrir du coté des déhouchés, oú se trouvaient 
les principales forees autrichiennes, et iI. en
voya le centre, sous Saint-Cyr, pour forcer le 
Val-d'Enfer. En meme temps, il fit filer ses 
grands pares sur Huníngue, par la route des 
vHIes forestieres. Les Autrichiens l'avaient en
touré d'une nuée de petits corps, comme s'ils 
avaient espéré l'envelopper, et ne s'étaient mis 
llulle part en mesure de lui résister. Saint-Cyr 
trouva a peine un détachement au Val-d'En
fer, passa sans peine a Neustadt, et ardva a 
Fribourg. Les deux ailes le suivirent ¡mrné
diatement, et déboucherent a t¡avers cet af
freux défiJé, dans la val1ée du Rhín, plutot 
avec J'attitude d'une armée victol"ieuse qu'avec 
ce He d'une armée en retraite. Moreau étaÍt 
rendu dans la vallée du Rhin le 21 vendémiaire 
( 12 octobre). Au líeu de repó'.sser le Rhin au 
pont de Brissach, et de remonter, en suivant 
la rive franc;;aise, jusqu'a Strasbourg, il vou
lut remonter la rive draite jusqu'a Kehl, en 
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présence de toute l'armée enllemie. Soít qu'il 
voulut f¡üre un re tour plus imposant, soit qu'il 
espérat se maintenir sur la rive droite, el 
couvrir Kehl en s'y portant directement , ces 
raisons ont paru insuffisalltes pour hasarder 
une bataille. JI pouvait, en repassant le Rhin 
a Brissach, remonter librement a Strasbourg, 
et déboucher de nouvean par Kehl. Cette tete 
de pont pouvait résister assez long-temps pour 
luí donner le temps d'arriver. Vonloir marcher 
an contraireen face de l'armée ennemie, qui 
venait de se réunir tont entiere sons l'archi
duc, et s'exposer ainsi a une bataille générale, 
avec le Rhin a dos, était une imprudence inex
cusable, maint~nantqu'on n'avait plus le motif~ 
ni de l'offensivea prendre, ni d'une re traite a 
protéger. Le 2.8 vendémi:lire ( 19 octobre ), les 
deux armées se trouverent en présence sur les 
bords de l'Elz, de Valdkirch a Emmendingen. 
Apres un combat sanglant et varié, Moreau 
sentit l'impossibilité de percer jusqu'a Kehl , 
en suivant la rive droite, et résolut de passer 
sur le pont de Brissaeh. Ne eroyant pas néan
moins pouvoir faire passer toute son arméc sur 
ce pont, de peur d'cllcombrement, et voulant 
imvoyer au plus tot des forces a Kehl, iI fit 
repasser Desaix avec la gauche par Brissach, et 
retourna vers Huningne avee le centre et la 
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droite. Cette détermination a été jugée non 
moins imprudente que ceBe de combattre a 
Emmendingen; cal' Moreau, affaibli d'un tiers 
de son armée, pouvait etre tres-compromiso Il 
comptait, il est vrai, sur une tres-belle posi
tíon, ceHe de Schliengen, qui couvre le débou
ché d'Huníngue, et sur laquelle iI pouvait 
s'arreter et combattre, pour rendre son pas
sage plus tt'anquille et plus sur. Il s'y replia en 
effet, s'y arreta le 3 brumaire (24 octobre), et 
livra un combat opiniatre et balancé. Apres 
avoir, par cette journée de combat, donné a 
ses bagages le temps de passer, iI évaClla la 
posítion pendant la nuit, repassa sur la rive 
gauche, et s'achemina vers Strasbourg. 

Ainsi finit cette campagne célebre, et cette 
retraite plus célebre encore. Le resultat indi
que assez le vice du plan. Si, cornme l'ont dé
montré Napoléon, l'archiduc Charles et le 
général Jomini, si au lieu de former deux ar
mées, s'avan«;;ant en colonnes ísolées, sous deux 
généraux différents, dans l'intentíon mesquíne 
de déborder les flanes de l' ennemi , le directoire 
eut formé une seule armée de cent soixante 
mille hommes, dont un détachement de cin
quante mille aurait assiégé Mayence, et dont 
cent dix mille, réunis en un seul corps, au
raient envahí I'Allemagne, par la vallée dn 
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Rhin, le Val-d'Enfer et la Haute-Baviere, les 
armées impériales auraient été réduites a se 
retirer toujours, sans pouvoir se concentrer 
avec avantage contre une masse trop supé
rieure. Le beau plan du jeune archiduc serait 
devenu impossible, et le drapeau républicain 
auraít été porté jusqu'a Vielllle. Avec le plan 
donné, Jourdan était une victime forcée. Aussi 
5a campagne, toujours malheureuse, fut toute 
de dévouement, soit lorsqu'iI franchit le Rhin 
la premiere fois, pour attirer a lui les forces 
de l'archiduc, soit lorsqu'il s'avanc;a jusqu'en 
Boheme et qu'il combattit a Wurtzbourg. Mo
reau seul, avec sa belle armée, pouvait répa
rer en partie les vices du plan, soit en se hatant 
d' écraser tout ce qui était devant lui, au mo
ment ou il déboucha par Kehl, soit en se ra
battant sur l'archiduc Charles, lorsque ceIui·ci 
se porta sur Jourdan. Il n'osa ou ne sut ríen 
faire de tout cela; mais s'iI ne montra pas une 
étincelle de génie, si a une manreuvre décisive 
et victorieuse iI préféra une retraite, du moins 
il déploya dans cette retraite un grand carac
tere et une rare fermeté. Sans doute elle n'é
tait pas aussi difficile qu'on l'a dit, mais elle 
fut. conduÍte néanmoins de la maniere la plus 
imposante. 

Le jeune archiduc <lut au vice du pIau fran-
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f,{ais une belle pensée, qu'il exécuta avec pru
denee; mais, eomme Moreau, il manqua de 
eette ardeur, de cette audace qui pouvaient 
rendre la fante on gouvernement fran.,;ais mor
tel1e pour ses armées. Con.,;oit-on ce qui serait 
arrivé, si d'un coté ou de l'antre s'était trouvé 
le génie impétueux qui venait de détruire trois 
armées au-deIa des Alpes! Si les soixante-dix 
mille hommes de Morean, a l'instant ou ils 
déboucherent de Kehl, si les Impériaux, a 
l'instant ou ils quith~rent le Danube pour se 
rabattre sur Jourdan, avaient été conduits avec 
I'impétuosité déployée en Italie, certaillement 
la guerre eUt été terminée sur-Ie-champ, d'une 
maniere désastreuse pour l'une des deux puis
sances. 

Cette campagne valllt en Europe une grande 
réplltation au jeune archidllc. En France, on 
sut un gré inflni a Moreau d'avoir ramené saine 
et sauve l'armée compromise en Baviere. On 
avait eu sur cette armée des inquiétudes ex

tremes, surtout depuis le moment ou Jourdan 
s'étaut replié, ou le pont de Kehl ayant été 
menacé, ou une nuée de petits corps ayant 
intercepté les communications par la Souabe', 
on ignorait ce qu'elle était devenue et ce qu'elle 
allait devenir. Mais quand, apres de vives ill
quiétudes, on la vit déboucher dans la vallée 
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du Rhin, avec une si belle attitude, on fut 
enchanté du général qui l'avait si heureuse
ment ramenée. Sa retraite fut exaltée eomme un 
ehef-rl'reuvre de l'art, et comparée sur-Ie-champ 
a ceHe des Dix mine. On n'osaít rien mettre 
san s doute a coté des triomphes si brillants de 
l'armée d'Italie; mais comme il ya toujours une 
foule d'hommes que le génie supérieur, que la 
grande fortune offusquent, et que le mérite 
moins éclatant rassure davantage, ceux-Ia se 
rangeaient tous ponr Moreau, vantaient sa 
prudence, son habileté consommée, et la pré
féraient au génie ardent dll jeune Bomtparte. 
Des ce jour-Ia, Morean cut pour lui tout ce 
qui préfere les facultés secondaires aux facultés 
supérieures; et, il faut l'avouer, dans une ré
publique on pardonne presque a ces ennemis 
du génie, quand on voit de quoi le génie peut 
se rendre coupable envers la liberté qui l'a en
fanté, nourri, et porté au comble de la gloire. 
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CHAPITRE VI. 

Situution intérip.ure et extérieure de la France aprt!s la re
traite des :Irmées d'AIIemagne an commencement de 
I'an V. - Comoinaisons de Pitt; ouverture d'une né
gociation avec le directoire; arrivée de lord Malmes
bury a Paris. - Paix avec Naples et avec Genes; négo
ciations infructueuses avec le pape; déchéance dll duc 
de Modene; fondation de la république cispadane. _ 
Mission de Clarke a Vienne. - Nouveaux efforls de 
I'Autriche en Italie; arrivée d'Alvinsy; extremes dan
gers de J'armée fran~aise; bataille d'Arcole. 

L'ISSUE que venait d'avoir la campagne d'Alle
magne était facheuse pour la république. Ses 
ennemis, qui s'obstinaient a nier ses victoires, 
ou a lui prédire de cruels retours de fortune, 
voyaient leurs pronostics réalisés, et iLs en 
triomphaient ouvertemeut. Ces rapides cou
quetes en Allemagne, disaient - ils, n'avaient 
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done aucune solidité. Le Danube et le génie 
d'un jeune prince y avaient hientot mis un 
terme. Sans doute la téméraire armée d'Italie, 
qui semblait si fortement établie sur l' Adige , 
en serait arrachée a son tour, et rejetée sur les 
Alpes, comme les armé es d' Allemagne sur le 
Rhin. Il est vrai, les conquetes du général Bo
naparte semblaient reposer sur une base un 
peu plus solide. Il ne s'i>tait pas borné a pousser 
Colli et Beaulicu devant lui ; il les avait détruits : 
il ne s'était pas borné a repollsser la nouvelle 
armée de Wllrmser; il l'avait d'abord désorga
nisée a Castiglione, et anéantie enfin sur la 
Brenta. JI y avait done un peu plus d'espoil' 
de rester en Italie que de rester en AlIemagne; 
mais on se plaisait a répandre des brnits alar
mants. Des force s nombreuses arrivaient, di
sait-on, de la Pologne et de la Turquie pour se 
porter vers les Alpes; les armées impériales du 
Rhill pourraient faire maintenant de nOtlveaux 
détachemen ts; et, avec tont son génic, le géné
ral Bonaparte, ayant toujours de nouveaux 
ennemis a combattre, trouverait enfin le terme 
de ses succes, ne fut-ce que dans l'épuisement 
de son armée. Il était naturel que, dans l'état 
des choses, on format de pareilles conjectures; 
car les imaginations, apres avoir exagéré les 
ímcces, devaient aussi exagérer les reverso 
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Les armées d'Al1emagne s'étaient retirées 
sans de grandes pertes, et tenaient la ligne du 
Rhin. Il n'y avait en cela rien de trop malheu
reux; mais l'armée d'Italie se trouvait sans ap
pui, et c'était un inconvénient grave. De plus, 
nos deux principales armées, rentrées sur le 
territoire fran<,{ais, alIaient etre a la charge de 
nos finances, qui étaient toujours dans un état 
;(\~lorable : et c'était la le plus grand mal. Les 
'üHhdats ayant cessé d'avoir COllrs forcé de mon
naie, étaient tornhés entierement; d'ailleurs 
iIs étaient dépensés, et il n' en restait presque 
plus a la disposition du gouvernement. lis se 
trouvaient a Paris, dal1s les mains de quelques 
spéculateurs, qui les vendaient aux acquérEmrs 
de biens nationaux. I..'arriéré des créances de 
l'état était toujours considérable, mais ne ren
trait pas; les impots, l' emprunt forcé, se per
cevaient lentement; les biens nationaux sou
missionnés n'étaient payés qll'en partie; les 
paiements qui restaient a faire n'étaient pas 
encore exigibles d'apres la loi; et les soumis
siolls qui se faisaient encore n'étaient pas assez 
nombreuses pour alimenter le trésor. Du reste, 
on vivait de ces soumissions, ainsi que des 
denrées provenant de l'emprunt, et des pro
messes de paiement faites par les ministres. 00 
venait de faire le budget ponr }'an V, divisé en 

VITl. 
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dépenses ordinaires et en dépenses extraordj .. 
naires. Les dépenses ordinaires montaient a 
450 millions; les autres el 550. La contribution 
fonciere, les douanes, le timbre et tous les 
produits annuels, devaient assurer la dépense 
ordillaire. Les 550 millians de l'extraordinaire 
étaient suffisamment couverts par l'arriéré des 
impots de 1'an IV et de l'emprunt forcé, et par 
les paiements' qui restaient el faire sur les bif'l1~ 
vendus. On avait en outre la ressource des bi~ns 
que la république possédait encare; mais iI i~l
lait réaliser tout cela, et c' était toujours la 
meme diffieulté. Les fOllrnisseurs non payés 
refusaient de continuer leurs avances, et tOIlS 
les services manquaient a la fois. Les fonetíon
naires publies, les rentiers n' étaient pas payés, 
et mouraient de faim. 

Ainsi l'isolement de l'armée d'Italie, et nos 
finances, pouvaient donner de grandes espé
rances a nos ennemis. Du projet de quadruple 
allianee, formé par le directoire, entre laFrance, 
I'Espagne, la Porte et Venise, illl'était résulté 
encore que l' alliance avec l'Espagne. CeIle-ci, 
entrainée par nos offres et notre brillante for
tune au milieu de l'été, s'était décidée, eomme 
on l'a vu, a renouveler avec la république le 
pacte de famille, et elle venait de faire sa dé
daratíon de guerre a la Grande-Bretagne. Ve-
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nise, malgré les instances de l'Espagne et les 
invitations de la Porte, malgré les victoires de 
Bonaparte en ltalie, avait refusé de s'unir a la 
république. On lui avait vainement représenté 
que la Russie en voulait a ses colo ni es de la 
Gnke, et l' A utriche a ses provinces d'IlIyrie; 
que son union avec la France et la Porte, qui 
n' avaient rien a 1 ui envier, la garantirait de 
ces deux ambitions ennemies; que les victoi
res réitérées des Franc;ais sur I'Adige devaient 
la rassurer contre un retour des armées autri
chiennes et contre la vengeance de l'empereur; 
que le concours de ses forces et de sa marine 
renclrait ce retour encore plus impossible; que 
la neutralité au contraire ne lui ferait aucun 
ami, la laisseraít sans protectellr, et l'expose
rait peut-etre a servir de moyens d'accom
modement entre les puissances belJigérantes. 
Venise, pleine de haine contre les Fran<;ais, 
faisant des armements évidemment destinés 
contre eux, puisqu'elle consultait le ministere 
autrichien sur le choix d'un général, re fusa 
pour la seconde foís l'alliance qu'on 'luí propo
sait. ElIe voyait bien le danger de l'ambition 
autrichienne; mais le danger des príncipes 
frall/;ais était le plus pressant, le plus grana a 
ses yeux, et elle répondit qu'elle persistait dans 
la neutralité désarmée, ce qui était faux, car 

28. 



436 lIÉVOLUTIO.N FRAN9AISF. 

elle armait detous cotés. La Porte, ébranlée 
par le refus de Venise, par les suggestions de 
Vieone et de l'Angleterre; n'avait point accédé 
au projet d'alliance. Il oe restait done que la 
France et l'Espagne, dont l'union pouvait con
trihuer a faire perdre la Méditerranée aux An
glais, mais pouvilit aussi compromettre les 
colonies espagnoles. Pitt, en effet, songeait a 
les faire insurger eontre la métropole, et il 
avait déja noué des intrigues dans le Mexique. 
Les négociations avec Genes n'étaient point 
terminées; ear il s'agissait de convenir avec elle 
a la foís d'une somme d'argent, de l'expulsíon 
de quelques familles, et du rappel de quelques 
autres. Elles ne l'étaient pas davantage avec 
Naples, paree que le direetoire aurait vDulo 
une contribution, et que la reine de N apIes, 
qui traitait avec désespoir, refusaít d'y consen
tir. La paix avee Rome n'était pas faite, a cause 
d'un article exigé par le directoire; il voulait 
que le Saint-Siége révoqwlt t011S les brefs ren
dus contre la France depuis le commencement 
de la révolution, ce qui blessait cruellement 
l'orgueil du vieux pontife. 11 convoqua un 
concile de cardinaux, quí déciderent que la 
révocation ne pouvait ras avoir lieu. Les négo
ciations furent rompues. Elles recommencerent 
a Florence; un con gres s'ollvrit. Les envoyés 
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du pape ayant répété que les orefs rendus ne 
pouvaient pas etre révoqués, les commissaires 
fraIH;;ais ayant répondu de leur coté que la ré
vocation était la condition sine quá non, on 
se sépara apres quelques minutes. L'espoil' 
d'un secours du roi de Naples et de l'Angle
terre soutenait le pontife dans ses refus. Il 
venait d' envoyer le cardinal Albani a Vienne, 
pour implorer le seeours de l'Autriche, et se 
concerter avee elle dans sa résistance. 

Tels étaient les rapports de la Franee avec 
I'Europe. Ses ennemis, de leur coté, étaient 
fOl't épuisés. L' Antriche se sentait rassurée, iI 
est vrai, par la retraite de nos armées qui 
avaient poussé jusqu'au Danube; mais elle 
était fort inquiete pour l'ltalie, et faisait de 
nouveaux préparatifs puur la recouvrer. L'An
gleterre était réduite a une situation fort triste: 
son établissement en Corse était précaire, et 
elle se voyait exposée a perdre bientot eette 
He. On voulait lui fermer tons les ports d'Ita
líe, et il suffisait d'une nouvelle victoire du 
général Bonaparte pour décider son entiere 
expulsion de eette eontrée. La guerre avee 
I'Espagne a1lait lui interdire ]a Méditerranée, 
et menacer le Portugal. Tout le littoral de 
I'Océan lui était fermé jusqu'au Texel. L'expé
dition que Hoche préparait en Bretagne l'ef-
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frayait potIr l'Irlande; ses fiuanees étaient en 
péríl, sabanque était ébranlée, et le peuple 
voulait la paix; l'opposition étaít devenne plus 
forte par les élections nouvellcs. C'étaient la 
des raisons assez pressantes de songer a la 
paix, et de profiter des derniers revers de la 
France pour la lui faire accepter. Mais la fa
roille royale et l'aristocratie avaient une grande 
répugnance a traiter avec la France , paree que 
c'était a leurs yeux traiter ave e ]a révolution. 
Pitt, beallcoup moins attaché aux principes 
aristocratiques, et uniquement préoccupé des 
intérets de la pllissance anglaise, aurait bien 
voulu la paix, mais a une condition, indis
pensable pour lui et inadmissihle pour la ré
publique, la restitution des Pays-Bas a l'Au
tri che. Pitt, eorome nous l'avonsdéja remarqué, 
était tOllt Anglais par l'orgneil, l'amhitioll et 
les préjugés. Le plus grand erime de la révo
lution était moins a ses yeux l'enfantement 
d'une république colossale, que la réunioIl des 
Pays-Bas a la France. 

Les Pays-Bas étaient en effet une aequisl~ 

tion importante ponr notre patrie. Cette ac
quisition luí procurait d'abord la possession 
des provinces les plus fertiles et les' plus riches 
du continent, et surtont de provinces manu
facturieres; elle Ini donnait l'embouchnre des 



lHRECTOIRE (1796). 439 
tleuves les plus importants au commerce du 
Nord, I'Escaut, )a Meuse et le Rhin; une aug
mentation considérahle de cÓtes, et par con
séquent de marine; des ports d'une haute 
Ímportance, celui d'Anvers surtout; enhn un 

proIongement de notre frontiere maritime , 
dans la partie la plus dangereu!Se pour la fron
tiere anglaise, vis-a-vis les rivages sans défense 
d'Essex, de Suffolk, de Norfolk, d'Yorkshire. 
Outre cette acquisition positive, les Pays-Bas 
avaient pour nous un autre a.vantage: la Hol
lande tombait sons l'influence immédiate de la 
France, des qu'elle n'en était plus séparée par 
des provinces autrichiennes. Alors la ligne 
fran<;aise s'étendait, non pas seulement jus
qu'a Anvers, mais jusqu'au Texel, et les riva
ges de l' Angleterre étaient enveloppés par une 
ceinture de rivages ennemis. Si a cela on ajoute 
un pacte de famille avec l'Espagne, alors puis
sante et bien organisée, on comprendra que 
Pitt etlt des jnquiétudes pour la puissance 
maritime de l'Angleterre. Il est de principe, en 
effet, pour tont Anglais bien nourri de ses 
idées nationales, que l'Angleterre doit domi
ner a Naples, a Lisbonne, a Amsterdam, pour 
avoir pied 'sur le continent, et pour rompre la 
longue ligne des cotes qui lui pourraient etre 
opposées. Ce príncipe était aussi enra<;:in4 
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en 1796, que celui qui faisait considérer tout 
dommage causé a la France comme un bien 
fait a I'Angleterre'. Et. conséquencc, Pitt, pour 
procurer un moment de répit a ses finances, 
aurait bien consentí a une paix passagere, 
mais a condition que les Pays-Bas seraient res.,. 
titués a l'Autriche. Il songea done a ouvrir 
une négociation sur cette base. Il ne pouvait 
guere espérer que la France admit une pareille 
condition, car les Pays-Bas étaient l'acquisi
tion principale de la révolution, et la consti
tution ne permettait meme pas au directoire 
de traiter de leur aliénation. Mais Pitt con
naissait peu le continent; iI croyait sincere
ment la France ruinée, et il était de honne foi 
quand iI venait, tous les ans, annoncer l'épui
sement et la chute de notre république. Il 
pensait que si jamais la France avait été dis
posée a la paix, c' était dans le moment actuel, 
soit a cause de la chute des mandats, soit a 
cause de la retraite des armées d' Allemagne. 
Du reste, soit qu'il crut la condition admissi. 
ble ou non, il avait une raison majeure d'ou
vrir une négociation. C'était la nécessité üe 
satisfaire l'opinion publique, qui demandait 
hautement la paix. Pour obtenir en effet la 
levée de soixante mille hommes de milice, et 
{le quinze millc marins, iI lui fallaiL prouver, 
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par une démarche éclatante, qu'il avait faít 
son possiLle ponr traiter. Il avait encore un 
autre motif non moins important; en prenant 
l'inítiative, et en ouvrant a Paris une négocia
tion soIennelle, iI avaít l'avantage d'y ramener 
)a discnssion de tous les íntérets européens, et 
d'empecher l'ouverture d'une négociation par., 
ticuliere avee l'Autriehe. Cette derniere puis
sanee en effet tenait beaueoup moins a recou
vrer les Pays-Bas, que l'Angleterre ne tenaít a 
les lui rendre. Les Pays-Bas étaient pour elle 
une provínce loíntaine ~ qui était détachée du 
centre de son empire, ex posé e a de contiIluel~ 
les invasiolls de ]a Franee, et profondément 
imbue des idées révolutíonnaires; une pro
vince que plusieurs fois elle avait songé a 
éehanger eontre d'autres possessions en Alle
magne OH en Halie, et qu' elle n'avait gardée 
que paree que la Prusse s'était toujours oppo
sée a son agrandíssement en Allemagne, et 
qu'il ne s'était pas présenté de eombinaisons 
qui permissent son agrandissement en Halie. 
Pitt pensait qu'une négociation solennelle , 
ouverte a París pour le compte de tous les 
alliés, empecherait les combinaisons partíeu
lieres, et préviendrait tout arrangement relatif 
aux Pays-Bas. U voulait enfin avoir un agent 
en France, quí put la juger de pres, et avoi~ 
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des renseignements certains sur l'expédition 
qui se préparait a Brest. Telles etaient les rai
sons qui, meme sans l'espoir d'obtenir la paix, 
décidaient Pilt a faire une démarche aupres du 
directoire. Il ne se boma pas, comme l'année 
précédente, a une communication insignifiante 
de Wickam a Barthélemy; iI tit demander des 
passe-ports pour un envoyé revetu des pou
voirs de la Grande-Bretagne. eette éclatallte 
démarche dll plus implacable ennemi de no
tre république, avait quelque chose de glo
rieux pour elle. L'aristocratie anglaise était 
ainsi réduite a demander la paix a la républi
que régicide. Les passe-ports furent aussitot 
accordés. Pitt tit choix de lord Malmesbury, 
antrefois sir Harris, et tils de l'anteur d'Her
mes. Ce personnage n'était pas connu pour ami 
des républiques; iI avait contribué a l'oppres
sion de la Hollande en 1787. 11 arriva a París 
avec une nombreuse suite, le 2 brumaire 
(23 octobre 1796). 

Le directoire se fit représenter par le minis
tre Delacroix. Les deux négociateurs se virent 
a l'hótel des Affaires Étrangeres, le 3 bru
maire an V (24 octobre 1 79G). Le ministre de 
France exhiba ses pouvoirs. Lord Malmesbury 
s'annonca comme envové de la Grande-Bre-, . 
tague et de ses alliés, afin de traiter de la paix 
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gén éra le. 11 exhiba ensuite ses pOtlvoirs, qtli 
n'étaient signés que par I'Angletcrre. Le mi
nistre fran~ais luí demanda alors s'íl avait mis
sion des alliés de la Grande-Bretagne, pour 
traiter en leur nomo Lord Malmesbury répon
dit qu'aussitot la négociation ouverte, et le 
príncipe sur lequel elle pouvait etre basée, ad
mis, le roi de la Grande-Bretagne était assuré 
d'obtenir le concours et les pouvoirs de ses 
alliés. Le lord remit ensuite a Delacroix une 
note de sa cour, dans laquelIe iI annon<;ait 
le príncipe sur lequel devait etre basée la né
gociation. Ce principe était celui des compen
sations de conquetes entre les puissances. 
L' Angleterre avait faít, disait cette note, des 
conquetes dans les colonies; la France en avait 
fait sur le continent aux alliés de l' Angleterre; 
il Y avait done matiere a restitutions de part 
et d'autre. Mais iI fallait convenir d'abord du 
príncipe des compensations, avant de s'expli
quer sur les objets qui seraient compensés. On 
voit que le cabinet anglais évitait de s'expli
quer positivement sur la restitution des Pays
Bas, et énon«;;ait un principe général pour ne 
pas faire rompre la négociation des son ouver
ture. Le ministre Delacroix répondit qu'il al
lait en référer au directoire. 

I,e directoire ne pouvait pas abandonner les 
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Pays-Bas; ce ll'était pas dan s ses pouvoirs, et 
l'aurait-il pu, il ne le devait paso La France 
avait envers ces provinces des engagements 
d'honneur, et ne ponvait pas-Ies exposer aux 
vengeances de l'Autriche en les lui restituant. 
D'ailleurs, elle avait droit a des indemnités 
pour la guerre inique qu'on lui faisait depuis 
si long-temps; elle avait droit a des compensa
tions pour les agrandissements de l'Autriche, 
la Prusse et la Russie en Pologne, par les suites 
d'un attentat; elle devait enfin tendre toujours 
a se donner sa limite naturelle, et, par toutes 
ces raisons, elle devait ne jamais se départir 
des Pays-Bas, et maintenir les dispositions de 
la eonstitution. Le directoire, bien résolu a 
remplir son devoir a cet égard, pouvait rom
pre sur-le-champ une négociation, dont le but 
évidcnt était de nous proposer l'abandon des 
Pays-Bas, et de prévenir un arrangemellt avec 
l'Autriche; mais il aurait ainsi donné líen de 
Jire qu'il ne voulait pas la paix, il aurait rem
pli l'une des principales illtentions de Pitt, et 
lui aurait fourui d'excellentes raisons pour 
demander au peuple anglais de nouveaux sa
crifices. Il répondit le lendemain meme. - La 
Franee, dit-il, avait déja traité isolément avec 
la plupart des puissallces de la coalition, sans 
qu'elles invoquassent le concours de tous les 
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al1iés; rendre la négociation générale, c'était 
la rendre interminable, c'était donner lien de 
croire que la négociation actuelle n'était pas 
plus sincere que l'ouverture faite l'année pré
cédente, par l'intermédiaire du ministre Wic
kam. Dn reste, le ministre anglais n 'avait pas 
de pouvoirs des alliés, au nom desquels il 
parlait. Enfin, le principe des compensations 
était énoncé d'une maniere trop générale et 
trop vague, pOUl' qu'on pu.t l'admettre ou le 
rejeter.L'application de ce principe dépendait 
toujours de la nature des conquetes, et de la 
force qui restait aux puissances belligérantes 
pOllr les conservero Ainsi, ajoutait le direc
toire, le gouvernement franc,;ais pourrait se 
dispenser de répondre; mais pour prouver son 
désir de la paix, íl déclare qu'il sera pret· a 
écouter tmItes les propositions, des que le 
lord Malmesbury sera muní des pouvoirs de 
toutes les puissances, aunom desquelles iI 
prétend traiter. 

Le directoire qui, dans cette négociation, 
n'avait rien a cacher, et qui pouvait agir avec 
la plus grande franchise, résolut de rendre la 
négociation publique, et de faire imprimer 
dans les journaux les notes du ministre allglais 
et les réponses du ministre franc,;ais. n fit ¡m-' 
primer en effet snr-Je-champ le mémoire d~ 
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lord Malmesbury, et la réponse qu'il y avait 
faite. Cette maniere d'agir élaÍt de nature a 
déconcerter un peu la politique tortueuse du 
cabinet anglais, mais elle ne dérogeait nuUe
ment aux convenances, en dérogeant aux usa
ges. Lord Mafmesbury répondit qu'il allait en 
référer a son gouvernement. C'était un singu
líer plénipotentiaire que celui qui n'avaitque 
des pouvoirs aussi insuffisants, et qui, a cha
que difficulté, était obligé d'en référer a sa 
cour. Le directoire aurait pu voir la un leurre, 
et l'intelltion de trainer en longueur pour se 
donner l'air de négocier; il aurait pu surtont 
ne pas voir avec plaisir le séjour d'un étranger 
dont les intrigues pouvaiellt etre dangereuses, 
et qni venait pour découvrir le secret de nos 
arrnements; iI ne rnanifesta néanrnoins aucun 
rnécontentement; iI permit a lord Malrnesbury 
d'attendre les réponses de sa cour, et, en at
tendant, d'observer París, les partis, leur force 
et ceHe du gouvernement. Le directoire n'a
vait du reste qu'a y gaguero 

Pendant ce temps, notre sitllation devenait 
périlleuse en Italie, malgré les réceuts triom
phes de Roveredo, de Rassano et de Saínt
George. L'Autriche redoublait d'efforts pour 
recouvrer la Lombardie. Graces aux garauties 
données par Catherine a l'empereur, ponr 
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la conservation des Gallicies, les troupes qlli 
étaient en Pologne avaient été transporté es vers 
les Alpes. Graces encore a l'espérauce de con
server la paix avec la Porte, les frontieres de 
la Turquie avaient été dégarnies, et toutes les 
réserves de la monarehie autrichienne dirigées 
ver s l'Italie. Dne poplllation nombreuse et dé
vouée fournissait en 011tre de puissants moyens 
de reer'utement. L'administration autrichienne 
déployait un úle et une aetivité extraordinai
res pOllr enroler de nouveaux soldats, les en
cadrer dans les vieilles troupes, les armer et 
les équiper. Une belle armée se préparait ainsi 
dans le Frioul, avec les débris de Wurmser, 
avec les troupes venues de Pologne et de Tur
quie, avee les détaehements du Rhin, et les 
reerues. l.e maréehal Alvinzy était chargé d'en 
prendre le commandement. On espérait que 
eeUe troisieme armée serait plus heureuse que 
les deux précédentes, et qu'elle finirait par ar
racher l'Italie a son jeune conquérant. 

Dans cet intervalle, Bonaparte ne eessait de 
demaooer des seeours, et de conseiller des né
gociatioIls avee les puissances italienucs qui 
étaient sur ses derrieres. Il pressait le direc
toire de traiter avec Naples, de rellouer les 
négociations avee Rome, de conclure avec Ge
nes, et de négoeier une aIlianee offensive et 
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défensive avec le roi de Piémont. pour luí pro
curer des secours en Italie, si on ne pouvait 
pas lui en envoyer de France. Il voulait qu'on 
lui permit de proclamer l'indépendance de la 
Lombardie, et ceBe des états du duc de Mo
dene, ponr se faire des partisans et des auxi
liaires fortement attachés a sa canse. Ses vues 
étaient justes, et la détresse de son armée lé
gitimait ses vives instances. La rupture des né
gociations avec le pape avait fait rétrograder 
une seconde fois la contribution imposée par 
l'armistice de Bologne. Il n'y avait en qu'uu 
paiement d'exécuté. IJes contributions frap
pées sur Parme, Modene, Milan, étaient épui
sées, soit par les dépenses de l'armée, soit 
par les envois faits au gouvernement. Venise 
fournissait bien des vivres; mais le pret était 
arriéré. Les valeurs a prendre sur le commerce 
étranger a Livourne étaient encore en contes
tation. Au milieu des plus riches pays de la 
terre, l'armée commenc;ait a éprouver des pri
vations. Mais son plus grand malheur était le 
vide de ses rangs, éclaircis par le canon autri
chien. Ce n'était pas sans de grandes pertes 
qu'elle avait détruit tant d'ennemis. On l'avait 
renforcée de nenE a dix mille hommes depuis 
l'ouverture de la campagne, ce qui avait porté 
a cinquante miBe a peu pres le nombre des 
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FI'ancais clltrés en ltalie; mais eHe en avait 
tout au plus trente et quelques mille dans le 
moment; le feu et les maladies l'avaient ré
duite a ce petit nombre. Une douzaine de ba
taillons de la Vendée venaient d'arriver, mais 
singulierement diminués par les désertions; les 
alltres détachements promis n'arrivaient p'as. 
Le général Willot, qui commandait dan s le Mi
di, et qui était chargé de diriger sur les Alpes 
plusieurs régiments, les retenait poUr apaise'r 
les troubles que sa maladresse et son mauvais 
esprit provoquaient dans les provinces de son 
commandement. Kellermann ne pouvait guere 
dégarnir sa Iigne, cal' iI devait toujours etre 
pret a contenir Lyon et les environs, ou les 
compagnies de Jésus commettaie'nt des assas
sinats. Bonaparte demandait la quatre-vingt
troisieme et la quarantieme brigade, formant 
a peu pres six mille hommes de honnes trou
pes, et répondaít de tout si elles artivaient a 
temps. 

Il se plaignaitqu'on ne reut pas chargé de 
négocier avec Rome, paree qu'il aurait atten
du, pom signifier l'nltimatum, le paiement de 
la contrihntion. (e Tant que votre généraI, disait· 
ce iI, ne sera pas le centre de tout en Italie, 
ce tont ira mal. Il serait facile de m'accuset 
" cl'ambition; mals je n'ai que trop d'honneuq 

\'In. !l.!) 
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C( je suis malade, je puis a peine me tenir a 
(( cheval; iI ne me reste que dll couragc, ce 
C( qui est insuffisant pOllr le poste que j'occupe. 
(C· On nous compte, ajoutait-il; le prestige de 
« nos forces disparait. Des troupes, ou l'ltalie 
cc est perdue. » 

Le directoire, sentant la nécessité de priver 
Róme de l'appui de Naples, et d'assurer les 
derrieres de Bonaparte, conclut enfin son tJ'aité 
avec la cour des Deux-Siciles. Il se désista de 
toute demande particuliere, et de son coté, 
cette cour, que nos dernieres victoires sur la 
Brenta avaient intimidée, qui voyait l'Espagne 
faire cause commune avec la France, et qui 
craignait de voir les Anglais chassés de la lVIé
diterranée, accéda au traité. La paix fut signée 
le 19 vendérníaire ( JO octobre). Il fut convenu 
que le roí de Naples retirerait toute espece de 
secours aux ennemis de la F'rance, et qu'il 
fermerait ses ports aux vaisseaux armés des 
puissances belligérantes. Le directoire conclut 
ensuite son traité avec Genes. Une circonstance 
particuliere en hata la conclusion : N clsol) en
leva un vaisseau fran<;ais a la vue des batteries 
génoises; cette violatíon de la neutra lité com
promit singulierement la république de Genes; 
le parti fraIH;ais qui était chez elle se montra plus 
hardi, le parti de la coalition plus timide; il fut 
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arreté qu'on s'allierait a la Franee. Les ports de 
Genes furent fermés aux Anglais. Deux millions 
nous furent payés en indemnité pour la fré
gate la Modeste, et deux autres millions fournis 
en pret. Les familles feudataires ne furent pas 
exilées, mais tous les partisans de la Franee 
expulsés du territoire et du sénat furent rap'
pelés et réintégrés. Le Piémont fut deilouveau 
soIIieité de concIure une aHiance offensive et 
défensive. Le roi actuel venait de mourir; son 
jeune sueeesseur CharJes·Emmanuel montrait 
d'assez bonnes dispositions pour la Franee, 
rnais il ne se eontentait pas des avantages qu'eJIe 
luí offrait pour prix de son allianee. Le direc-
toire lui offrait de garantir ses états, que ríen 
ne Iui garanlissait dans ceHe conflagration 
générale, et au rnilieu de toutes les républi
ques qui se préparaient. Mais le nouveau roi ~ 
com~e le préeédent, voulait qú'on lui donnat 
la Lombardie, ee que le direetoire ne pouvait 
pas promettre, ayant á se ménager des équi
valents pour traiter avec l' Autriehe. Le direc
toire permitensllite a Bonapartede renouer les 
négociations avec Bome, et luí donna ses pleios 
pouvoirs a cet égard. 

Borne avait envoyé le cardinal Albani a 
Vienne; elle avait compté sur Naples, et dans 
son emportement elle avait offensé la légation 

29· 

.. 
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espagnole. Naples ltií roanquant, l'Espagne luí 
manifestant son mécontentement, elle était 
dan s l'alarme, et le moment était convenable 
pour renOller avec elle. Bonaparte vou]ait d'a
bord son argent; ensuite, quoiqu'il ne craignit 
pas sa puissance temporelle, iI redolltait son 
influence inorale sur les peuples. Les deux 
partís italiens , enfantés par la révolution fran
({aise, et développés par la présence de nos ar
mées, s'exaspéraient chaque jour davantage. 
Si Milan, Modene, Reggio, Hologne, }<'errare, 
étaient le siége du partí patrio te , Rome était 
celuí du partí monacal el aristocrate. Elle pon
vait exciter les fureurs fanatiques, et non s 
nuire beaucoup, dans un moment surtout ou 
la question n'était pas résolue avec les armées 
autrichiennes. Bonaparte pensa qu'il fallait tem
poriser encore. Esprit libre et indépendant, il 
meprisait tons les fanatísmes qui restreignent 
l'intelligence humaille; mais, homme d'exécu
tion, iI redoutait les puissances qui échappent 
a la force, et il aimait mieux élnder que lutter 
avec elles. D'aillenrs, quoique élevé en Fran
ce, iI était né an ruiIien de la snperstition ita
lienne; ii ne partageait pas ce dégoút oe la 
religion catholique, si profond et si commün 
chez nous a la suite du dix-hllitieme siecle; et 
il n'avait pas, pOllr traÍler avec le Saint-Siége • 
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1Q meme répugnance qu'on avait a Paris. Il 
songea donc a gagner du temps, pour s'éviter 
une marche rétrograde sur la péninsule , pour 
s'épargner des prédications fanatiqnes, et, s'il 
était possible, pour regagner les J 6 millions 
ramCllés aRome. Il chargea le ministre Cacanlt 
de désavouer les exigences du directoire en 
matiere de foi, et de n'insister que sur les 
conditions purement matérielles. Il choisit le 
cardinal Mattei, qu'il avait enfermé dans un 
couvent , ponr l' envoyer aRome; ille délivra, 
et le chargea d'aller parler au pape. « La conr 
({ de Rome, lui écrivit-iI, veut la guerre, eHe 
« raura; mais avant, je dois a ma nation et a 
,( l'humanité de faire un dernier effort pour 
« ramener le pape a la raison. Vous connais
« sez, monsieur le cardinal, les forces de I'ar
« mée que je commande : pour détruire la 
(( puissance temporelle du pape, iI ne me fau
« drait que le vouloir. Allez aRome, voyez le 
,( Saint-Pere, édairez-Ie sur ses vrais ¡ntérets; 
« arrachez-Ie aux intrigants qui l'environnent, 
( qui yeulent sa perte et ceHe de la cour de 
c( Rome. Le gouvernement franc;ais permet que 
« j' écoute encore des paroles de paix. Tout peut 
« s'arranger. La guerre, si crneHe poor les 
({ peuples, a des résuItats terribles pOtll' les 
(i vainclls. Évitez ele gl'allds malheurs au pape. 
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« Vous savez combien je désire finir par la paix 
« une lutte que la guerre terminerait pour moi 
« san s gloire comme san s péril. » 

Pendant qu'il employait ces moyens pour 
tromper, disait-il, le vieux renard, et se garan
tir des fureurs du fanatisme, iI songeait a ex
citer l' esprit de liberté dans la Haute -ltalie , 
afin d'opposer le patriotisme a la superstition. 
Toute la Haute-Italie était fort exaltée : le Mi
lanais, arraché a l'Autriche, les provinces de 
Modime et de Reggio, impatientes du joug que 
faisait peser sur elles leur vieux due' absent , 
les légations de Bologne et Ferrare, soustraites 
au Pape, demandaient a gl'ands cris lcnr in
dépendance, et leur Qrganisation en républi
qQes. Bonaparte ne pouvait pas déclarer l'in
dépendance de la Lorpbardie, cal' la victoire 
n'avait pas encore assez positivement déeidé de 
son sort; mais il lui donnait toujours des es
pérances et des eneouragements. Quant allX 

provinees de Modelle et de Reggio, elles tou
chaient immédiatement les derrieres de son 
armée, et confinaient avec Mantoue. Il avait á 
se plaindre de la régenee, qui avait faÍl passer 
des vivres a la garnison; iI avait reeommandé 
au dü:ectoire de ne pas donner la paix au due 
de Modene, et de s' en tenil' a l'armistice, afin 
de pouvoir le punir au besoin. Les cireons~ 
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tauces devenant chaque jour plus difficiles, il 
se décida, sans en prévenir le directoire, a un 
coup de vigueur. Il était constant que la ré· 
gence venait récemment encore de se mettre 
en faute, et de manquer a l'armistice en four
nÍssant des vivres a Wurmser, et en donnant 
asile a un de ses détachements: sur-Ie-champ 
jI déclara l'armistice violé; et en vertu du droit 
de eonquete, il chassa la régence,· déclara le 
due de Modene déchu, et les provinces de 
Reggio et de Mod¿me libres. L'enthousiasme 
ues Reggiens et des Modénois fut extraordi-· 
naire. Bonaparte organisa un gouvernement 
municipal pour administrer provisojrement le 
pays, en attendant qu'il fut constitué. Bologne 
et Ferrare s'étaient déja constituées en républi
que, et commeIU;aient a lever des troupes. Bo
naparte voulait réunir ces deux légations aux 
états du duc de Mod¿me, pour en [aire une 
seule république, qui, située tout entiere en
del,(a du Po, s'appellerait Républiq'fe cispa
dane. Il pensait que si, a la paix, on était 
obligé de rendre la Lombardie a l'Autriche, on 
pourrait éviter de rendre, au duc de Modene 
et au pape, le Modénois et les légations; qu'on 
pourrait ériger ainsi une république, filIe et 
ami e de la l'épublique fran~aise, qui serait au
deja des Alpes le foyer des príncipes franr,;ais, 
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l'asile des patrio tes eompromis, et d'ou la ii~ 

bel·té pourrait s'étendre un jour sur toute 
l'ltalie. Il ne eroyait pas que l'affranehisse
ment de l'Italie put se faire d'un seul eoup; iI 
croyait le gouverllement fran<,;ais trop épuisé 
pour l'opérer maintenant, et il pensait qu'il 
fallait au moins déposer les germes de la li
berté dans eette premiere eampagne. Pour cela 
il fallait réunir Bologne et Ferrare a Modtme 
et Reggio. L'esprit de loeaIité s'y opposait, 
mais iI espérait vainere ee<tte opposition par 
son influenee toute-puissante. Il se rendit dans 
ces villes, y fut re<;u ave e enthousiasme, et les 
déeida a envoyer a Modcue cent déplltés de 
toutes les parties de leur territoire, pour y 
-former une assemblée na1Íopale, qui serait 
chargée de constituer la république cispadane. 
eette réunion eut licll le 25 vendémiaire ( 16 
octobre) a Modene. Elle se eomposait d'avo
eats, de propriétaires, de eommerc;ants. Con
tenue par la présence de Bonaparte, dirigée 
par ses conseils, elle montra Ja plus gt·ande 
!>agesse. Elle vota la réunion en une seule ré
publique des deux légations et du duché de 
Modene; elle abolit la féodaJité, et décréta l'é
gaIité civile; elle nomma 1m commissaire chargé 
d'organiser une légioll de quatre mille hom
mes, et arreta la formation d'tllle secolldc as-
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semblée, qui devait se réullir le 5 nivóse (25 dé
cembre ), pOllr délibérer une constitution. Les 
Reggiens monlrerentleplusgrand dévouement. 
Un détachement autrichien étant sorti de Man
toue, ils coururent aux armes,l' entourerent,le 6-
ren t prisonnier, etl'amenerentilBonaparte.Deux 
Rf'ggiens furent tués dansl'action, et furent les 
pl'erniers martyrs de l'indépen~anee italienne. 

La Lombardie était jalo use et alarmée des 
faveurs accordées a la Cispadane, et erut y 
voir pour elle un sinistre présage. Elle se dit 
que puisque les Fran<;;ais constituaiellt les lé
gations et le duché sans la constitner elle
meme, ils avaicnt le projet de la rendl'e a 
I'Autriche. Bonaparte rassura de nonveau les 
Lombards, leur 6t sentir les difficnltés de sa 
position, et lellr répéta qu'il fallait gagner l'iri
dépenclanee en le secondant clans eette terrible 
lntte. Ils déciderent de porter a douze mi!le hom
mes les deux légions italienne et polollaise, 
dont ils avaient déjit eommencé l'organisation. 

Bonaparte s'était ménagé aillsi antol1r de lui 
des gouvernements amis, qui allaient faire t011S 
leurs efforts ponr l'appuyer. Leurs troupes 
sans doute ne pouvaient pas grand'chosc; mais 
elles étaient capables de faire la police (hl pays 
conquis, et de cette maniere elles relldaient 
disponibles les détachemen ts qu'il y employait. 



458 RÉVOLUTION .FHAN<;AISE. 

Elles pouvaient, appuyées de quelques cen
taines de Franc;ais, résister a une premiere 
tentative du pape, s'il avait la folie d'cn faire 
une. Bonaparte s'effor¡;a en meme temps de 
rassurer le duc de Parme, dont les états COll

finaient a la nouvelle république; son alllitié 
pouvait etre utile, et sa parenté avec I'Espa~ 
gne commandait des ménagements. Illui laissa 
entrevoir la possibilité de gagner quelques 
villes, au milíeu de ces démembrements de 
territoÍres. Il usait ainsi de toutes les ressour
ces de la politique, pour suppléer aux forces 
que son gouvernement ne pouvaít ras lui four
nir; et, en cela, il faisait son devoir envers la 
:France et l'Italie, et le faisait avec toute I'l1a
bileté d'un vieux diplomate. 

La Corse venait d'etre affranchie par ses 
soins. Il avait réuni les principaux réfugiés a 
Livourne, leur avait donné des armes et eles 
officiers, et les avait jetés hardiment dans 1'ile 

. pour seconder la rébellíon des habitants con
tre les Anglais. L'expédition réussit; 5a patrie 
était délivrée du joug anglais, et la Méditer
ranée allait bientot l'etre. On pouvait espérer 
qu'a l'avenir les escadres espagnoles, réunies 
aux escadres fran~aises, fermeraient le détroit 
de Gibraltar aux floUes de l' Angletene, et do
mineraient dans toute la Méditerranée. 
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Il avait done employé le tem?s écoulé de
puis les événements de la Brentl a améliorer 
sa position en Italíe; mais s'il avaitun pell moins 
a craindre les princes de cette cmtrée , le dan
ger dll coté de l'Autriche ne fasait que s'ac
croltre, et ses forces pour y parer étaient tou
joms aussi insuffisantes. La qmtre-vingt-troi
sieme demi-brigade et la quarantieme étaient 
toujours retenues dans le Midi. Il avait douze 
mi lle hommes dans le Tyrol sous Vaubois, rangés 
en avant de Trente sur le bord du Lavis; seize 
Oll dix-sept milIe a peu pres SOIlS Masséna et 
Augel'ean, sur la Brenta et l'Adige; huít ou 
nenf mille enfill devant Mantoue; ce qui por
taít son armée a trente-six GU trente-huit mille 
hommes environ. D~vidovich, qui étaít resté 
dans le Tyrol apres le désastre de Wurmser, 
avec quelqllés mille hommes, en avait maÍn
tcnant dix-huit mille. Alvinzy s'avan<;ait du 
Frioul sur la Pia-ve avec environ quarallte mille. 
llonaparte était done fort eompromis; car, ponr 
i'ésister a soixaute mille hommes, ¡lu'en avait 
que trente-six mille, fatigués par une triple 
campagne, et diminués tous les jours par les 
fievres qu'ils gagnaient daos les rizieres de la 
Lombardie. Ill'écrivait avee chagrin au direc
toire, et lui disait qu'il al1ait perdre I'Italie. 

Le directoire, voyant le péril de Bonaparte, • 
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el ne pouvaLt pas arriver assez tot a son sc
cours, songta a suspendre sur-le-champ les 
hostilités parle moyen d'une négociatioll. Mal
mesbury étai: a París, comme on vient de le 
voir. Il attenlait la réponse de son gouver
nement aux communications du dil'ectoire, 
qui avait exig€ qu'il cut des pouvoirs de toutes 
les puissances, et qu'il s'exprimat plus claire
ment sur le principe des compensations de 
conquetes. Le ministere anglais, apres dix
neuf jours, venait enfin de répondre le 24 bru
maire (14 novembre) que les prétentions d~ la 
France étaicnt inusitées, qu'il était permis a 
un alIié de demander a traiter au llom de ses 
alliés, avallt d'a'l'oir leur autorisation en forme; 
que l'Angleterre était assurée de 1'obtenir, mais 
qu'auparavant il fallait qu.e la France s'expli
qua! nettement sur le príncipe oes compen
sations, principe qui était la seule base sur 
laquelle la négociation plit s'ouvrir. Le cabinet 
anglais ajoutait que la réponse du directoire 
était pleine d'insinuations peu décentes sur les 
intentions de sa majesté britannique, qu'jl était 
au-dessous d'eHe d'y répondre, et qu'elle vou
]ait ne pas s'y arreter, ponr ue pas entraver 
la négociation. Le joU!' meme, le directoire, 
qui voulait etre prompt et catégorique, répoll
dit a lord Malmesbury qu'il admettait le- prill-
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cipe des eompensations, mais qu'ileut a désÍ
gnersur - le - champ les objets su' lesguels 
porterait ce principe, 

Le directoire pouvait faire eett4 répollse 
sans se trop engager, puísqu'en rtfnsant de 
céder' la Belgique et le Luxembourg, il avaÍt a 
sa disposition la Lombardíe et plusieJrs autres 
petits territoires. Du reste, eette n~óciation 
était évidemment illnsoíre; le dinctoire ne 
pouvait ríen en attendre, et iI résout de dé
jouer les finesses de l'Angleterre, er envoyant 
directemellt un négociateur a Vierue, chargé 
de eonclllre IIn arrangement partiGllier avee 
l'cmperellr. La premiere propositim que le 
négociatenr devait faire était ceHe clun arrnis
tice en Allemagne et en Italie, qti durerait 
six mois au moins. Le Rhiu et I'Adge sépal'e
raient les armées des deux puissanas. Les sié
ges de Kehl et de Mantoue seraientuspendus. 
On feraitentrer ehaque jour dan Mantoue 
les vivres nécessaires ponr remp!alCr la con
somtnation journaljere , de manierea replacer 
les deux partís dans leur état actueIa la fin de 
l'armistice. La Franee gagnait ainsíla conser
vatÍon de Kehl, et l' A utriche ceHe d, Mantoue. 
Une négociation devait s'ouvrir inmédiate
ment pour traiter de la paix. Les ~onditions 
Mfertes par la Franee étaient les mivantes : 
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l'Autrichecédait la Belgique et le Luxembourg 
a la Franc~; la Franee restituait la Lombardie 
a l' Autricie, et le Palatinat a I'empire; elle 
renon«;;aitlinsi, sur ce dernier point, a la ligne 
du Rhin ; elle consentait en outre, pour dé
dommage~ l' Autt'iche de la perte des Pays-Bas, 
11 la sécrlarisation de plusieurs évechés de 
l'empíre. L'empereur ne devait nullement se 
meler des affaires de la France avec le pape, 
et devait weter son entremise en Allemagne 
pour proc.lrer des indemnités au stathouder. 
C'était um condition indispensable pour assu
rer le repGs de la Hollande, et potIr satisfaire 
le roí de lrusse, dont ]a samr était épollse ou 
stathouder. Ces conditions étaient fort modé
rées, et pIDuvaient le désir qu'avait le direc
toire de fare cesser les horreurs de la guerre, 
et ses inqúétudes pour l'armée d'halie. 

Le diredoire ehoisit pour porter ces pro
positions 1, général Clarke, qui était employé 
dans les blreaux de la guerre aupres de Car
noto Ses in;tructions furent signées le 26 bru
maire (J 6 lOvembre). Mais il fallait du temps 
pour qu'il le mil en route, qu'il arrivat, qu'iI 
fUt re«;;u el écoutéi et, pendant ce temps, les 
événement se succédaient en Italie avec une 
sillguliere 'apidité. 

Le TI b'umaire (] er novembre) le maréchal 
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Alvinzy ayant jeté des ponts sur la Piave, s'é
tait avancé sur la Brenta. Le plan des Aulri
chiens, cette fois, était d'attaquer a la foÍs par 
les montagnes du Tyrol et par la plaine. Davi
dovich devait chasser Vaubois de ses positions, 
et descendre le long des deux rives de I'Adige 
jusqu'a Vérone. Alvinzy, de son coté, devait 
passer la Piave et la Brenta, s'avancer sur l'A
dige, entrer a Vérone avec le gros de l'armée, 
et s'y réunir a Davidovich. Les deux armées 
autrichiennes devaient partir de ce point, pour 
marcher de concert au déblocus de Mantoue 
et a la délivrance de Wurmser. 

Alvinzy apres avoir passé la Piave s'avanc;a 
sur la Brenta, ou Masséna était posté avec sa 
division; celui-ci ayantreconnu la force de l' en· 
nemi se replia. Bonaparte marcha a son appui 
avec la division Augereau. Il prescrivit en meme 
temps a Vanbois de contenir Davidovich dans 
la vallée du Haut-Adige, et de lui enlever s'il 
'e pouvait sa position du Lavis. Il marcha lui
meme su!" Alvinzy, résolll, malgré la dispro
portion des forces, de l'attaquer impétueuse
ment, et de le rompre des l'ouverture meme 
de eette nouveIle campagne. Ilarriva le 16 bru
maire au rnatin (6 novembre) ála vue de l'en
nemi. Les Autrichiens avaient pris posítion en 
avant de la Brenta, depuis Carmignano jusqu':'t 
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13assa11o; Ieurs réserves étaient restées en ar'
riere, au-deHt de la Brenta. Bonaparte porta sur 
eux tontes ses forces. Masséna attaqlla Liptai 
et Pro vera elevant Carmignano; Allgereaü atta
qua Quasclanovieh elevant Bassano. L'affai"e fut 
chancle el sanglante; les tronpes déployerent 
une grande bravoure. Liptai et Provera furent 
rejetés au-dela de la Brenta par Masséna; Quas
danovieh fut repoussé sur Bassano par Auge
rean. Bonaparte aurait voulu eutrer le jour 
meme dans Bassano, mais l'arrivée des réserves 
autriehiennes l'en emptkha. II fallut remettre 
l'attaque an Iendemain. Malheureusement il 
apprit clans la nuit que Vaubois venait d'es
suyer un revers sur le Haut-Adige. Ce général 
avait bravement attaqué les positions de Davi
dovieh, et avait obtenu un commencement de 
sueces; mais une terreur panique s'était empa
l'ée de ses troupes malgré leur bravoure éprou
vée, et elles avaient fui en désordre. Illes avait 
enfin ralliées dans ce fameux défilé de Calliano, 
ou I'armée avait déployé tant d'audace dans l'in
vasion du Tyrol ; il espérait s'y maintenir, 10rs
que Davidovich, dirigeant un corps sur l'aLltre 
rive de l' Adige, avait débordé Calliano, et tourné 
la position. Vaubois anlloll(,;ait qu'il se retirait 
pour n'etre pas eoupé, et exprimait la craintf' 
que Davidovich ne I'f'tlt devaneé allX impor-
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tantes positions de la Corona et de Rivoli, q ui 
couvrent la rOtlte du Tyrol, entre l'Adige et 
le lac de Garda. 

Bonaparte sentit des-Iors le danger de s' enga
ger davantage contre Alvinzy, lorsque Vauhois, 
qui était avec sa gauche dans le Tyrol, pouvait 
perdre la Corona, Ri volí, et meme V érone, et 
etre rejeté dans la plaine, Bonaparte eút alors 
été conpé de son aile principale, et placé avec 
quiuze Oll seize mille hommes entre Davidovich 
et Alvinzy. En conséql1ence il résolut de se 
replier snr-Ie-champ, Il ordonna a un officier 
de confiance de voler a Vérone, d'y réunir tout 
ce qu'il pourl'ait trouver de troupes, de les 
porter a Rivoli et a. la Corona, afin d'y préve. 
nir Davidovieh, et de donner a Vauhois le 
temps de s'y retirer, 

Le lendernain 17 hrumaire (7 novembre), iI 
rebroussa ehemin, et traversa la ville de Vieence, 
quí fut étoIluée de voir l'armée fran~aise se re
tirer apres le sueces de la veiUe. Il se rendít a. 
V érone ,ou iIlaissa toute son al'mée. Il remonta 
seul a Rívoli et a la Corona, ou tres-heureuse
ment il trouva les troupes de Vaubois ralliées, 
el en mesure de tenir tete a une nouveUe at
taque de Davidovich. Il voulut donner une le
(;on aux trellte-neuvieme et quatre-vingt-cin
quieme demi-hrigades, qui avaiellt cédé a une 

VIII. 30 
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terreur panique. Il fit assembler toute la divi· 
sion, et, s'adressant a ces deux demi-brigades, 
il leur reprocha leur indiscipline et leur fuite. 
Il dit ensuite au chef d'état-major : « Faites 
('( écrire sur les drapeaux que la trente· nen vÍeme 
« et la quatre-vingt.cinquieme ne font plus pa ,'
« tie de I'armée d'Italie.» Ces expressions cause
rent aux soldats de ces dellx demi-brigades le 
plus violent chagrin; ils entourerent BOllaparte, 
lui dirent qu'ils s'étaient battus un contre trois, 
et lui demandertmt a etre envoyés a son avant
garde, pour faire voír s'ils n'étaient plus de l'ar
mée d'ltalie. Bonaparte les dédommagea de sa 
sévérité par quelques paroles bienveillalltes, 
qui les transporterent, et les laissa disposés a 
venger leur honneur par une bravonre déses
pérée. 

H ne restait plus a Vaubois que huit mille 
hommes, sur les douze mille qu'il avait avant 
cette échauffourée. Bonaparte les distribna le 
mieux qu'il put dans les positions de la Corona 
et de Rivoli, et, apres s't')tre assuré que Vaubois 
pourrait tenir la quelques jours, et eOllvrir 
notre gallche et nos derrieres, ji reto urna a 
Vérone pour opérer eontre Alvinzy. La chaus· 
sée qui conduít de la Brenta a v érone , en sui
vant le pied des montagnes , passe par Vicence, 
Montebello, Villa-Nova et Caldiero. Alvinzy, 
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étonné de voir Bonaparte se replier le lende
maÍo d'un succes, l'avait suivi de 10Ín en loín. 
se doutant que les progres de Davidovich 
avaient pu seuls le ramener en arriere. Il es
pérait que son plan de j onction a v érone allait 
se réaliser. Il s'arreta a trois lieues a peu pres 
de V érone, sur les hauteurs de Caldiero, qui 
en dominent la route. Ces hauteurs présen
taient une excellente position pour tenÍr tete 
,\ l'armée qui sortirajt de Vérone. Alvinzy s'y 
établit, y pla~a des batteries, et n' oublia ríen 
puur s'y rendre inexpugnable. Bonaparte en 6t 
la reconnaissance, et résolut de les attaquer 
sur-le-champ; car fa situation de Vaubois a Ri
voli était tres-précaire, et ne lui laissait' pas 
beaucoup de temps pour agir sur Alvinzy. Il 
marcha contre lui le 2. 1 an soil' (1 1 llovembre), 
repollssa son avant-garde, et bivouaqua avee 
les divisions Masséna et Augereall au pied de 
Caldiero. A la pointe du jour, iI s'aperl,{ut qu'Al
\'illZY, fOl'tement retranché, acceptait la ba
taille. La positioll était abordable d'un coté, 
ce1uÍ qui appuyait anx montagnes, et qui. 
n'avait pas été assez soíglleusement défendu 
par Alvinzy. BOlJaparte y dirigea l\fasséna, et 

ehargea Augereall d'attaquer le reste de la 
ligne. L'action fut vive. Mais la pluie tombait 
var torrents, ce qni donnait un gl'and aVlm-

30. 
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tage a l'ennemi, dont l'artillerie était placée 
d'avance sur de bonnes posiLions, tandis que 
la notre, obligée de se mouvoir dans des che
mins devenus impraticables, ne pouvait pas 
etre portée sur les points convenables, et man
quait tout son effet. NéanmoillS Masséna par
vÍnt a gravir la hauteur négligée par Alvinzy. 
Mais tout-a-coup la pluie se changea en une 
grelasse froide ,qu'un vent violent portait dans 
le visage de 110S soldats. Au meme instant, Al· 
vinzy fit marcher sa réserve sur la position 
que Masséna luí avait enlevée, et reprit tous 
ses avantages. Bonaparte vou/ut en vain re
nouveler ses efforts, iI ne put réussir. Les deux 
armées passerent la nuít en présence. La pluie 
ne cessa pas de tomber, et de mettre nos sol
dats dans l'état le plus pénible. Le lendemain 
23 brumair'e (13 novembre), Bonaparte rentra 
dans V érone. 

La situatíon de !'armée devenuit désespé
rante. Apres avoir inlltilement poussé l'ellnemi 
all-dela de la Brenta, et sacrifié sans fruit une 
foule de braves; apres avoir perdu a la gauche 
le Tyrol et qllatre mille hommes; apres avoir 
livré une bataille malheureuse a Caldiero, pour 
éloigner Alvinzy de Vérone, et s'etre encore 
affaibli sans succes. toute ressource semblait 
perdue. La gallche. qui n'était plus que de 
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huit mille hommes, pouvait achaque instant 
etre eulbutée de la Corona et de Rivoli, et 
alors Bonaparte se trouvait enveloppé a, v é
rone. Les deux divisions Masséna et Augereau, 
qni formaient l'armée active opposée a Alvinzy, 
étaient réduites, par deux batailles, a quatorze 
ou quinze mille hommes. Que pouvaient qua
torze ou quinze mille soldats eontre pres de 
quarante mille? L'artillerie, qui nous avait tou
jours servi a eontre-balancer la supériorité de 
l'ennemi, ne pouvait plus se mouvoir au milieu 
des boues; iI n'y avait done aueun espoir de 
lutter avee quelque ehanee de succes. L'armée 
était dans la consternatíon. Ces braves soldats, 
éprouvés par tant de fatigues et de dangers, 
commen<;aient a murmurer. Comme tous les 
soldats intelligents, ils étaient sujets a de l'hu
meur, paree q ll'ils étaient capables de juger. 
-Apres avoir détruit, disaient-ils, deux armées 
dirigées eontl'e nous, iI nous a fallu détruire en
core ce Hes qui étaient opposées aux troupes 
dll Rhin. A Beaulieu a succédé Wurmser; a 
Wurmser succede Alvinzy : la lutte se renOl!
velle chaqlle jour. NOl1s ne pouvons pas faire 
la tache de tous. Ce n'est pas a nous a eom
battre Alvinzy, ce n'était pas a nous a com
battrc W urmser. Si chaeun avait fait sa tache 
comme Hons, la guerl'e serait finie. Encore, 
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ajoútaient-ils, si Oll nous donnait des secours 
pr'oportionnés a nos périls ! maís on nous aban
donne au fond de l'ltalie, Oll nous laisse seuls 
aux prises a-vee deux armées inllombrables. Et 
quand, apres a-voir -versé natre saIlg dans des 
milliers de eombats, nous serons ramenés sur 
les Alpes, nous reviendrons sans honneur et 
sans gloire, eomme des fugitif'5 qui n'auraient 
pas fait leur devoir. - C'étaÍent la les discours 
des soldats dans leurs bivouacs. Bonaparte, qui 
partageait leur humeur et leur mécontente
ment, écrivait au directoire le meme jonr '!4 
brumaite (14 novembre): ce Tous nos officiers 
« supérieurs, tous nos généraux d'élíte sont 
« hors de combat; l'armée d'Italie, réduite a 
« une poignée de monde, est épuisée. Les hé
« ros de Millesimo, de Lodi, de Castiglione, 
« de Bassano, sont morts pour leu!' patrie, ou 
/( sont a l'hopital. IL ne reste plus aux corps 
« que leur réputation et Ieur orgueil. Joubert, 
c( Lannes, Lamare, Victor, Murat, Charlot, 
(( Dupuís, Rampon, Pigeon, Ménard, Cha
(( brand, sont blessés. Nous sommes abandon
( nés au fond de I'Italie : ce qui me reste de 
(( braves voit la mort infaillible, au milieu de 
«( chanees si continueJ/es, et avec des forces si 
« inférieures. PCllt-elre l'heure du brave Au
,¡ gereau, de l'intrépio(> Mass(~n(J, (~!'t pl'és de 
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(t sonner ..... Alors! alors que deviendront ces 
« braves gens? Cette idée me reud réservé; je 
« n'ose plus affronter la mort, qui serait un 
(( sujet de découragement pour qui est l'objet 
'E. de mes sollicitudes. Si j'avais ret;u la quatre
( viugt-troisieme, forte de trois mille cinq cents 
« hommes connus a l'armée, j'aurais répondu 
« de tout! Peut-etre, sous peu de jours, ne 
« sera-ce pas assez de quarallte mille hommes'! 
t( - Aujourd'hui, ajoutaít Bonaparte, repos 
(,( aux troupes; demain, selon les mouvements 
el. de l'enllcmi, nous agirons. )1 

Cependant, tandis qu'il adressait ces plaintes 
ameres au gouvernement, iI affectait la plus 
grande sécurité aux yeux de ses soldats; illeur 
faisait répéter, par ses officiers, qu'il fanait 
faire un effort) et que cet eff~rt serait le der
llier; qu'Alvinzy détruit, les moyens de l'Au
triche seraient épuisés pour jamais, l'halie 
conquise, la paix assurée ~ et la gloíreo de l'ur
mée immortelle. Sa présence, ses paroles re~ 
levaient les courages. Les malades, dévorés 
par la fievre, en apprenant que l'armée était 
en péril, sortaient en foule des hopitaux, et 
accouraÍellt prendre ¡eur place dans les rangs. 
La plus vive et la plus profonde émotion était 
dans tous les creurs. Les Autrichiens s' étaient 
appl'Ochés le jour meme de V érone, et mon-
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traient les échelles qu'ils avaicnt préparées 
pour escalader les murs. Les V éronais laissaient 
éclater leur joie en croyant voir, SOtIS quelques 
heures, Alvinzy réuni dan s leur ville a Davi
dovich, et les Franc;;ais détruits. Quelques-uns 
d'entre eux, compromis pour leur attachement 
a notre cause, se promenaient tristement en 
comptant le petit nombre de nos braves. 

L'armée attendait avec anxiété les ordres du 
général, et espérait achaque instant qu'il 
commanderaÍt un mouvement. Cependant la 
journée du 24 s'était écoulée, et, contre l'usage, 
l'ordre du jour n'avait rien annoncé. Mais Bo
llaparte n'avait point perdu de temps; et, apres 
avoir médité sur le champ de bataille, iI ve
nait de prendre une de ces résolutions que le 
désespoir inspire au génie. Vers la nuit ¡l'ordre 
est donné a toute l'armée de prendre les armes; 
le plus grand silenee est recommandé; on se 
met en marche; mais au lieu de se porter en 
avant, on rétrograde, on repasse l' Adige sur 
les ponts de V érone, et on sort de la ville par 
la porte qui conduit a Milan. L'armée croit 
qu'on bat en re traite , et qu'on renouee a gar
del" l'Italie : la tristesse regne dans les rangs. 
Cependant, a quelque distance de V érone, OH 

tút un a-gauchc; au lieu de continuer a s'éloi
gller de l' Aflig,p, on se met a lt, longe!', l't 



a descendre son cours. On le suít pendant 
quatre lieues. Enfin, apres quelques heures de 
marche, on arrive a Ronco, ou un pon t de 
bateaux avait été jeté par les soins du général; 
on repasse le fleuve; et, a la pointe du jour, 
OH se trouve de nouveau au-cIela de l' Adige, 
qu'on croyait avoir abandonné pour toujollrs. 
Le plan du général était extraordinaire; il anait 
étonn.cr les deux armées. L'Adige, en sortant 
de Vérone, cesse un instant de couler perpen
diculairement des montagnes a la mer, et iI 
oblique vers le levant: dans ce lllouvement 
oblique, il se rapproche de la route de V érOlle 
a la Brenta, sur laquelle était ~ampé Alvinzy. 
Bonaparte, arrivé á Ronco, se trouvait done 
ramené sur les flanes, et presque sur les der
rieres des Autrichiens. Au moyen de ce pont, 
il se trouvait -placé au milieu de vastes marais. 
Ces marais étaient traversés par deux chaus
sées, dont l'une agauche, remontant l'Adige 
par Poreil et Gombione, allait rejoindre Vé
roue; dont l'autre, a droite, passait sur une 
petite riviere, qu'on appelle l'Alpon, an village 
d'Arco)c, et allaü rejoindre la route de V c'rone 
vers Villa-Nova sur les dcrrieres de Caldiero. 

BOllaparte tcnait done ~ Ronco deux ehaus
s(~es, qui toutes deux allaient rcjoindre la grande 
rOllte oecllpée par les Autrichiens" l'une entre 
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Caldiero et Vérone, l'autre entre Caldiero et 
Villa-Nova. Voici queI avaít été son calcuI : an 
milieu de ces marais, l'avantage du nombre 
était tout-a-fait annulé; on ne pouvait se dé
ployer que sur les chaussées, et sur les chaus
sées le courage des tetes de eolonnes devait 
lIécider de tout. Par la chaussée de gauche, 
qui allait rejoíndre la route entre V érone et 
CaIdiero, íl pouvait tomber sur les A utrichiens, 
s'ils tentaient d' escalader V érone. Par eelle de 
tlroite, qui passe l' Alpon au pont d' AreoIe, et 
aboutit a Villa-Nova, il débollchait sur les del'
rieres d' Alvillzy, iI pouvait enlever ses pares et 
ses bagages, e~ intercepter sa retraite. Il était 
done inattaquable a Ronco, et iI étendait ses 
deux bras autour de l'el1nemi. Il avait fait fer
mer les portes de V érone, et y avait laissé 
Kilmaine ave e quinze cents hommes, pom' ré
sister a un premier assaut. Cette combinaison 
si audacieuse et si profol1de f .. appa l'armée, qui 
sur-Ie-champ en devina l'intention, et en fut 
remplie d'espérance. 

Bonaparte plac;a Masséna sur la digue de gall
che pOUl' remonter sur Gombiolle et Porcíl, et 
prendre l'enllemi en qucue, s'iI marchait sur 
Vérone. Il dirigea Augereau a droite pour dé
boucher sur Villa-Nova. On était a la pointe 
du jour. Masséna se mit en observation sur la 
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digue de gauehe; A ugerea u, pour pareoul'ir 
eeHe de droite, avait a franehír l'Alpon sur 
le pont d'Arcole. Quelques hataillons croates 
s'y trollvaient détachés ponr surveiller le pays. 
lis bardaient la riviere, et avaient lenr canon 
braqué sur le ponto lIs aeeueillirent l'avant
garde d' Augereau par Une vive fnsillade, et la 
foreerent a se replier. Augereau accourut et 
ramena ses troupes en avant; maís le feu du 
pant et de la rive opposée les arreta de nou
veau. 1I fut ohligé de céder elevant cet obsta
ele, et de faire halte. 

Pendant ce temps, Alvinzy, qUÍ avaít les 
yClIx fixés 51]1' V érone, et qUÍ eroyait que l'ar
mée franpise s'y trouvait encore, était surpris 
d'ent.endre un fen tres-vif au milieu des ma
rais. Il ne supposait pas que le général Bona
parte put choisir un pareil terrain, et iI eroyait 
que c'était un corps détaehé de troupes lé
g(\res. Mais hientat sa cavalerie revient l'in
former que l'engagemeut est grave, et que 
des eoups de fusil sont partis de tous les ca
lés. Sans etre éclaircí encore, iI envoie deux 
divisions; l'une sOus Provera suít la digue de 
gauche, l'autre sous Mitrouski suit la digue de 
droite, et s'avance sur Arcole. Masséna voyant 
approcher les Autrichiens, les laísse avancer 
~lIr eette digue étl'oite, et qualld il les juge 
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assez engagés, il fond sur eux au pas de 
course, les refoule, les rejette dans les marais,. 
en tue, en noie uu grand nombre. La division 
Mitrcuski arrive a Arcole, débouche par le 
pont, et suit la digue comme ceHe de Provera. 
Augereau fond sur elle, l'enfonce et en jette 
une partie dans les marais. 11 la poursuit, et 
veut passer le pont apres elle; mais le pont 
était eucore mieux gard é que le matin; une 
nombrense artillerie en défendait l'approche, 
et tont le reste de la ligne autrichienne était 
déployé sur la rive de l'Alpon, fusillant sur 
la digne, et la prenant en travers. Angereau 
saisit un drapean et le porte sur le pont; ses 
soldats le suivent, mais un feu épouvantable les 
ramene en arriere. Les généraux Lannes, Verne, 
Bon, Verdier, sont gravement blessés. La co-. 

lonne se replie,. et les soldats descendent a coté 
(le la digne, puur se mettre a couvert <lu fen. 

Bonaparte voyait de Ronco s'ébranler tonte 
l'armée ermemie, qui, avertie enfin dll danger, 
se hatait de quitter Caldiero pour n'etre pas 
prise par derriere a Villa-Nova. IL voyait avec 
dOllleur de grands résultats lui échapper. 11 
avait bien envoyé Guyeux ave e une brigade, 
pour essayer de passer l'Alpon au-dessous 
d' Arcole ; mais il fallait plusieurs heures pour 
l'exécntion de cctte tentative; et cependant il 
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était de la derníere importance de franchir 
A reole sur-Ie-champ, afin d'arriver a temps sur 
les derrieres d'Alvinzy, et d'obtenir un triom
phe complet : le sort de l'ltalie en dépendait. 
n n'hésÍte pas, ii s'élance au galop, arrive 
pres du pont, se jette a has de cheval, s'ap
proche des soldats qui s'étaient tapis sur le 
bord de la digue, leur demande s'ils sont en
core les vainqueurs de Lodi, les ranime par 
ses paroles, et, saisissant un drapeau, leur 
crie : - Suivez votre général! A sa voix, un 
certain nombre de soldats remontent sur la 
chaussée, et le suivent; malheureusement le 
mOllvement ne peut pas se communiquer a 
toute la colonne, dont le reste demeure der
riere la digne. Bonaparte s'avance, le drapeau 
;\ la main. au milieu d'une grele de baIles et 
de mitraille. Tous ses généraux l'entourent. 
Lannes, blessé déja de deux coups de fen dans 
la journée, est atteint d'un troisieme. Le jeune 
}111iron, aide-de-camp dll général, veut le 
convrir de son corps, et tombe mort a ses 
pieds. Cependant la colonne est pres de fran
chir le pont, lorsqll'une derniere décharge 
l'arrete, et la rejette en arriere. La qneue 
abandonne la tete. Alors les soIdats restés au
pres du général, le saisissent, J'emportent au 
milien on fen et oe la fllmée, et veulent le faire 
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remonter a cheval. Une colonne alltrichienne, 
qui débouche sur eux, les pousse en désordre 
dans le marais. Bonaparte y tombe, et y en
fonce jusqu'au milieu dll corps. A ussitOt. les 
soIdats s'aper<;oivent de son danger: En avant! 
s'écrient-ils, ponr sauver le général. Ils cou
rent a la suite de Béliard et Vignolles, pour 
le délivrer. On l'arrache du milieu de la fange, 
on le remet a eheval, et iI revient a ROllCO. 

Dans ce moment, Guyeux était parvenu a 
passer au-dessous d'Areole, et a enlever le 
village par l'autre rive. Mais it était trop tan1. 
Alvinzy avait déja fait liler ses pares et ses 
Lagages; il était déployé .duns la plaine, et eH 
mesure de prévenir les desseins de Bonaparte. 
Tant d'hérolsme et de génie étaient done de
venus inutiles. Bonaparte aurait Lien pu s'é
viter l' obstacle d' Arcole, en jetant son pont 
sur l'Adige un peu au-dessous de Ronco, c'est
a-dire a Albaredo, point oú l' Alpon est réllni 
a l'Adige. Mais alol's iI débouchait en pIaine, 
ce qu'il importait d'éviter; et iI n'était pas en 
mesure de voler par la digue gauche an se
cours de V érone -v.. Il avait done eu raison de 
faíre ce qu'il avait fait; et, quoique le sucd~s 

.. Je rapporte ¡ci une critique souvent adressée a Bona
parte sur cette célebre hataille, et la réponse qu'il ya 
faite lt\i~méme dans ses Mémoircs. 
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ne fut pas complet, d'importants résultats 
Maient obtenus. Alvinzy avait quitté sa redou
table position de Caldiero; il était redescendu 
dans la plaine; il ne menac;ait plus Vérone; 
iI avait pcrdu beaucoup de monde dans les 
marais. Les deux digues étaient devenues le 
seul champ de bataille intermédiaire entre les 
denx armées, ce qui assurait l'avantage a la 
bravoure et l'enlevait au nombre. Enfin les 
soldats franc;ais, animés par la lutte, avaient 
recouvré toute lenr confiance. 

Bonaparte, qui avait a songer a tous les 
périls a la fois, devait s'occupcr de sa gauche, 
laissée a la Corona et a Rivoli. Comme a cha
que instant elle pouvait etre culbutée, il vou
lait etre en mesure de voler a son secours. Il 
pensa done qu'il fallait se replier de Gombione 
et d'Arcole, repasser l'Adige a Ronco, et bi
vouaquer en de~a du fleuve, pour etre a por
tée de secourir Vaubois, si, dans la nuit, on 
apprenait sa défaite. Telle fut cette premiere 
journée du 25 brumaire (r 5 llovembre). 

Lanuit se passa sans mauvaise nouvelle. On 
sut que Vaubois tenait encore a Rivoli, Les 
exploits de Castiglione couvraientBonaparte 
de ce coté. Davidovich, qui commandait un 
corps dans l'affaire de Castiglione, avait rec;u 
une telle impression de cet événement, qu'il 
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n'osait avancer avant d'avoir des nouvelles cer
taines d'Alvinzy. Aínsi le prestige du génie de 
Bonaparte était la ou iI n'était pas luí-meme. 
Lajournée du 26 (16 novembre) cornmence; 
on se rencontre sur les deux digues. Les Fran
((ais chargent a la baionnette, enfoncent les 
Autrichiens, en jettent un grand nombre dans 
les marais, et font beallcoup de prisonniers. 
Ils prennent des drapeanx et du canon. Bona
parte faít tirailler encore sur la l·ive de rAl
pon, mais ne tente aucun effort décisif pOUl' 
le passer. La nuít arrivée, il replie encore ses 
colonnes, les ramene de dessus les digues, et 
tes rallie sur l'autre rive de l'Adige, content 
d'avoir épuisé l'ennemi toute la journée, en 
attendant des nouvelles pLus certaines de Vall
bois. La seconde uuit se passe encore de 
meme : les nouvelles de Vaubois sont rassu
rantes. On peut consacrer une troísieme jOUl'
née a lutter définitivement contre Alvinzy. 
Enfln le soleil se leve pour la troisieme foís 
sur cet épouvantable théatre de carnage. C'é
tait le 27 (17 novembre 1796). Bonaparte cal. 
cule que l' ennemi, en morts, blessés, noyés 
ou prisonniers, doit avoir perdu pres d'un 
tiers de son armée. Il le juge harassé, décou
ragé, et il voit ses soldats pleins d'enthou
siasme; il se décitle alors a quitter ces digues, 



DlRF.CTOIHF. (J 796\ 1¡81 

et a porler le champ de bataille clans la plaine, 
au-dela de I'Alpon. Comme les jours prpcé
dellts, les Fl'alH:;ais débouchant de Honco, 
rencontrcn t les Autl'ichiens sur les digues. 
Masséna ocel/pe toujours la <ligue gauche; sur 
ceHe de dl'oite, c'est le général Robert qui est 
chargé d'attaquer, tandis qu' Augereau va pas
ser l' AIpon pres de son embouchure dans 
l'Adige. Masséna éprouve d'abord une vive 
résistance, mais il met son chapeau a la pointe 
de son épée, et marche ainsí a la tete des sol
dats, Comme les jours précédents, beaucoup 
d'ennemis sont tués, noyés OH pris. Sur la di
glle de droite, le généraI Robert s'avance d'a
bord avec sncces; mais 11 est tué, sa colonne 
est repoussée presque jusque sur le pont de 
Honeo. 

Bonaparte qui voit le danger, place]a trente
deuxieme dans un bois de sanIes, qui Ionge la 
dígue. Tandis que ]a colonne ennemie, victo
riellse de Hobert, s'avance, la trente-deuxieme 
sort tout-a-coup de son embuscade, la prend 
en flanc, et la jette dans un désordre épouvan
tableo C'étaient t1'ois mille Croates; ]e plus 
grand- nombre sont tués ou prisonniers. Les 
dignes ainsi balayées, llonaparte se décide a 
franchir l'Alpon : Augcreau ravait passé a l'ex
treme droite. Bonaparte ramene Masséna· de 

VIII. 11 
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la digue g:H1che sur la <ligue droite, te dirige 
sur Arcole, qui était évacué, el porte aiusi toutt' 
son armée en plaine devant ceHe d'Alvinzy. 
Bonaparte, avant d'ordonner la charge, vellt 
semer l'épouvante au moyen d'un stratageme 
Un marais, plein de roseaux, couvrait I':tilf' 
gauche de l'ennemi : il ordonne au chef di' 
bataillon Hercule de prendre avec lui vingt-cinq 
de ses gllides, de filer a travers les roseaux el 

de charger a l'improviste avec un grano brllit 
de trompettes. Ces vingt-cinq braves s':lppre
tent a exécuter l'ordre. Bonaparte donne alors 
le signal a Masséna et :l Augereau. Ceux -cí 
chargent vigoureusement la ligne autrichiennc. 
qui résiste; mais tout-a-coup on entend HIl 

grand bruit de trompettes; les Autrichiens, 
croyant etre chargés par toute une division <1(. 
cavalerie, cedent le terrain. Au meme instan t. 
la garnison de Legnago, que Bonaparte avait 
faíl: sortir pour circuler sur leurs derrieres, s(' 
montre au ¡oin , et ajoute a Iellrs inql1iétlldcs. 
Alors ils se retirent; et, apres soixante-douzl' 
heures de cet épouvantable combat, découra
gés, accablés de fatigue, ils cedent la victoire 
a l'héro'isme de qnelqnes miIJe braves, et :m 

génie d'un gralld capitaine. 
Les deux armées, épuisées de leurs efforts, 

passerenl: la uuit d<lus la plaine. Des le lcnde-
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main matin, Bonaparte fit recommellcer la 
poursuite sur Vicence. Arrivé a ]a hauteur de 
la chaussée qui mene de la Brenta a v érone , 
en passant par Villa-Nova, iI laissa a la cava
lerie seulc le soin de poursuivre l'ennemi, et 
songea a rentrer a Vérone par la route de Villa
Nova et de Caldíero, afin de venir au secours 
de Vaubois. Bonaparte apprit en route que 
Vaubois avait été obligé d'abandonner la Co
~ona et Rivoli, et de se replier a Castel-N ovo. 
n redonbla de célérité, et arriva le soir meme 
a v érone, en passant sur le champ de bataille 
qu'avait occupé Alvinzy. Il entra dans ]a ville, 
par la porte opposée a ceHe par laquelle il en 
était sorti. Quand les V éronais virent cette. poi
gnée d'hommes, qui étaient sortis en fugitifs 
par la porte de Milan, rentrer én vainqueurs 
par la porte de Venise, ils furent saisis de sur
prise. Amis et ennemis ne pUI:ent contenir leur 
admiration pour le général et les. soldats qui 
venaient de changer si glorieusement le destin 
de la guerreo Des ce moment, il n'entra plus 
dans les craintes ni dans les espérancf's de per
sonne, qu'on put chasser les Franc;ais de I'Ita
líe. Bonaparte fit ~archer sur-le-champ Mas;, 
séna a Castel-Novo, et Augereau sur Dolce, par 
la rive gauche de I'Ádige. Davidovich, atta qué 
de ton tes parts, fut pl'omptcmcnt ramené dans 

:~ 1. 
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If' Tyrol, ave e perle d(~ beaucoup de pris(m~ 
niers. Bonaparte se contenta de f~tire réoccu
per les positions de la Corona et de Rivoli, s;¡ m; 

vouloir remonter jusqu'a Trente, et rentrer 
en possession du Tyrol. L'armée fran(;aise était 
singulierement affaiblie parcette derniere lutte. 
L'armée autrichienne avait perdu cinq millc 
prisonniers, huit OH dix mille rnorts et bles
sés, et se trouvait encore forte de plus de qua
rante mille hommes, compris le corps de Da
vidovieh. Elle se retirait dans le Tyrol et sllr 
la Brenta pour s'y reposer; elle était loin d'a
voir souffcrt comme lcs armpcs de 'Vurmser 
et de Beaulieu. Les Fran<;ais, épuisés, n'avaienl 

pu que la repousser sans la détruire. Il l'allaír 
done renoncer a la poursuivre, tant que les 
renforts promis ne seraient pas arrivés. Bona
parte se contenta d'occuper l'Adige de Dolce 
a la mero 

Cette nouvelle victoire causa, en Italie et en 
Franee, une joie extreme. On ndmirait de tou
tes parts ce génie opiniatre qui, avec qualorze 
ou quinze mille hommes, devant quarante 
milIe, n'avait pas songé a se retirel'; ee géllie 
inventif et profond, qui avait su décou vrir dans 
les digues de Ronco Ull ehamp de bataille tout 
nOllveau, qui anuulait le nombre, et dOl1naÍt 
dans les flanes de l'el1uemi. On céJébrait sur-
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tout l'hél"olsme déployé au pont d'Arcole, el. 
partout on représcntait le jeune général, un 
drapeau a la main, au mílieu du fen et de la 
fumée. Les deux conseils, en déclarant, suivant 
l'usage, que l'armée d'Italie avait encore biell 
méríté de la patrie, décíderent de plus que les 
tlrapeaux, pris par les généraux Bonaparte et 
Augereau sur le pont d'Arcole, leur seraient 
donnés pour étre conservés dans leurs familles: 
belle et noble récompense, digne d'un age hé
TOlque, et bien plus gloríeuse que le diadcme 
décerné plus tard par la faiblesse au géníe tout-
puissant r 

-_ ....... ~e~ _______ - .. -
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CHAPITRE VII. 

Clarke au quartíel'-geIlCral de l'anuée J' Italie. - Rupture 
des négocialions avec le cabinet anglais. Départ de Mal
mesbury. - Expétlition d'Irlande. - Travaux admi
llistratifs du direetoire dans l'hiver de I'an V. État des 
finanees. Reeettes et dépenses. -CapitlllatioIl de Kehl. 
- Derniere tentative de l'Autriehe sur l'ltalie. Vic
toires de Rivoli et de la Favorite; prise de Mantoue.
Fin de la mémorable campagne de 1796. 

LE général Clarke venait d'arriver au quartier
général de l'armée d'Italie, d'ou il devait partir 
pour se rendre a Vienne. Sa mission avait perdu 
son objet essentiel, car la bataille d'Arcole ren
dáit l'armistice inutile. Bonaparte, que le gé
uéral Clarke avait ordre de consulter, désap
prollvait tout-a-faít l'armistice et ses conditions. 
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Les raisons qu'il donnait étaient exeellentes. 
l..'armistice oe pouvait plus avoir qu'un objet, 
eelui de sauver le fort de Kehl sur le Rhin, 
que l'arehiduc ·Charles assiégeait avec une 
grande viguenr; et pour cet objet tres - ac
cessoire, iI sacrifiaít Mantoue. Kehl n'offrait 
qu'une tete de pont qui n'était point indispen
sable pour déboucher en Allemagne. La prise 
de Mantoue au eontraire entrainait la cooquete 
définitive de l'Italie, et permettait d' exiger en 
retour Mayenee et toute la ligne du Rhin. 
L'armistiee eompromettait évidemment eette 
conque te ; cal' Mantoue, remplie de malades, 
et réduite a la demi-ration, ne pouvait pas 
différer plus d'un mois d'ouvrir ses portes. Les 
vivres qu'on y ferait entrer rendraient a la 
garnison la san té et les forees. La quantité 
n'en pourrait pas etre exaetement fixée; et 
W llrmser, en faisant des éeonomies, se ména
~erait des approvisionnements ponr recom
meneer sa résistanee, en eas d'une reprise 
d'hostilités. La suite de batailles livrées pour 
couvrir le blocus de Mantoue, deviendraient 
done iHutiles, et il fandrait reeommencer sur 
nouveuux frais. Ce n'était pas tOllí. Le pape 
ne pouvait manquer d't~tre eompris dans 1'ar
misticc par l'Autriehe, et alors on perdait le 
moyen de le punir, et de Ini arracher villgt on 
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trente millions, dont on avait besoin pOUl' 
l'armée, et qui serviraient a faire une nouvelle 
campagne. Bonaparte enfin, per¡;ant dan s 1'a
venir, conseillait, au lieu de suspendre les 
hostilítés, de les continuer au contrairc avcc 
vigueur, mais de porter la guerre sur son vé·· 
ritable théatre, et d'envoyel' en Italie un ren
fort de trente mille hommes. Il promettait a ce 
pl'ix de marcher sur Vienne, et d'avoir en deux 
moís la paix, la ligne du Rhin, et une répu
Llique en ltalie. Sans doute, cette combinai
son pla¡;ait dans ses mains toutes les opérations 
militaires et politiques de la guerre; mais, 
qu'elle fUt intél'essée OU non, elle efait juste 
et profonde, et l'avenir en prouva la sagesse. 

Cependant, par obéissance pour le dircc
toire, on écrivit aux générallx autrichiens sllr 
le Rhin et l'Adige, pour leur proposer l'ar
mistice, el pour obtenir a Clarke des passe
ports. L'archiduc Charles répondit a Morean 
qu'il ne pouvait entendre auenne proposition 
d'armistice, que ses pouvoirs ne le lui per
mettaiellt pas, et qu'il fallait en référer au 
comeil aulique. Alvinzy répondit de meme, el 
fit partir un courrier pour Vienne. Le minis
tere autrichien, secretement dévoué a I'Angle
terre, était peu dísposé a écollter les proposi
!ions de la France. Le cabinet de Londres luí 
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avait útit part de la missioll de lord Malmes
bury; il s'était efforcé de lui persuader que 
l'empereur obtiendrait bien plus d'avantages 
en prenant part a la négociatiou ouverte a Pa
rÍs, qu'eu faisant des couquetes séparées, puis
que les conquetes anglaises dans les deux lndes 
étaient sacrifiées pour lui procurer la restitu
tion des Pays-Bas. Outre les insinuations de 
l'Angleterre, le cabinet de Vienue avait d'au
tres raisons de repousser les propositions du 
directoire. Il se flatLait de s'emparer du fori 
de Kehl sous tres-pe u de temps; les Fran<;ais, 
contenus le long du Rhin, ne pOllrraient plus 
alors le franehir; on pourrait done S3IlS danger 
en retirer de nouveaux détaehements, pon .. 
les porter sur l' Adige. Ces détachements, joints 
a de nouvelles levées qui se faisaient dans 
toute l'Autriche avec une merveilleuse activité, 
permettraient encore un effort sur l'ItaIie; el 

peut-etre eette terrible armée, qui avait tant 
anéanti de bataillons autrichiens, finirait par 
succomber sous des efforts réitérés. 

Laeonstance allemande ne se démentait dOlle 
pas iCl, et, malgré tant de revers, elle ne re
nOll«;{ait pas encore a la belle Italie. En consé
quence, iI fut résolu de refuser l'entrée de 
Vienne a Clarke. On craignait d'ailleurs un 
observateur au mjlieu de la eapitale de I'cm-
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pire, et un ne voulait pas de néguciation di
recte. Quant a l'armistice, on aurait consentl 
a l'admettre sur l'Adige, mais non sur le Rhin. 
On répondit a Clarke, que, s'il voulait se ren
dre a Vicence, il y trouverait le baron de Vin
cent, et qu'il pourrait y conférer avec lui. La 
réunion eut lieu en effet á Vicence. Le mi
nistre autrichien prétendit que l' empereur ne 
pouvait reeevoir un envoyé de la république, 
paree que c'était la reeonnaitre; et, quant a 
l'armistice , il déclara qu'on ne pouvait l'ad
mettre qu' en Italie. Cette proposition était ri· 
dicule, et on ne con~oit pas que le ministere 
autz:.ichien put la faire, car elle sauvait Mantoue 
san s sauver Kehl, et il fallait supposer les Fran
~ais bien sots pour l'accepter. Cependant le 
ministere autrichien, qui voulait au besoin se 
rnénager le moyen d'une négociation séparée, 
6t déclarer par son envoyé que si le commis
saire fran~ais avait des propositions a faire re
lativement a la paix, il n'avait qu'a se rendre 
a Turin, et les communiquer a l'ambassadeur 
autrichien aupres du Piémont. Ainsi, grace 
aux suggestions de l' Angleterre, et aux folles 
espérances de la conr de Vienne, ce dangerenx 
projet d'armistice fut écarté. Clarke s'en alla a 
Turin, ponr pro6ter au besoin de l'intermé
diaire qni lui était offert aupres de la cour de 
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Sardaigne. Il avait ellcore une antre missioll; 
c'élait ceHe d'observer le général Bonaparte. 
Le génie de ce jeune homme avait paru si ex
traordinaire, son caraetere si absolu, si éner
gique, que san s aucun motif précis, OH lui 
supposa de l'ambition. Il avait voulu eonduire 
la guerre a son gré, et avait offert sa démission 
quand on luí tra¡;;a un plan qui n'était pas le 
sien; iI avait agi souverainement en Italie, ae
cordan t aux princes la paix ou la guerre, sous 
prétexte des armistices; il s'était plaint ave e 
hauteur de ce que les négoeiations avec le pape 
n'avaient pas été conduites par lui seul, et iI 
avait exigé qu'on lui en remlt le soin; il trai
tait fort durement les eommissaires Garau et 
Salieetti, quand ils se permettaient des mesu
res qui lui déplaisaient, et il les avait obligés 
de quitter le quartier-général; il s'était permis 
d'envoyer des fonds allX différentes armées 
sans se faire autoriser par le gouvernement, 
et sans l'intermédiaire indispensable de la tré
sorcrie. Tous ces faits annon¡;;aient un homme 
qui aimait a faire seul ce qu'il croyait etre seul 
capable de bien faire. Ce n' était encore que 
l'impatience du génie, qui n'aime pas a etre 
contrarié dans ses reuvres; mais e'est par eette 
impatienee que eommence a se manifester U1W 

volonté despotique. En le voyant soulevcr la 
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Haute-Italie contre ses 3nciel1s maitres, et créer 
OH détruire des états, OH disait qu'il voulait se 
faire duc de Milan. On pres.ntait son ambi
tion, et iI en pressentait lui-meme le repro
che. n,se plaignait d'etre accusé, puis se jus
tifiait lui - meme, sans qu'un seul mot dn 
dircctoire luí en eut fourni l'occasion. 

Clarke avait donc, O\ltre la mission de né
gocicr, ceHe de l'observer. Bonaparte en fllt 
averti, et, agissant ici avec la hauteur et 1'a
dresse 'qui lui étaient ordinaires, il lui Iaissa 
voir qu'il connaissait l'objet de sa mission, le 
subjugua bientot par son ascendant et sa grace, 
aussi puissante, dit-on, que son génie, et en fit 
un homme dévoué. Clarke avait de l'esprit> 
trop de vanité pour etre un espion adroit et 
souple. Il resta en ltalie, tantot a Turin, tan
tót au quartier-général, et bientOt il appartint 
plus a Bonaparte qu'au directoire. 

A Paris, le cabinet anglais faisait, autant qu'il 
le pouvait, tralner en longueur la négociation; 
mais le cabinet fr'an<;ais, par des réponses 
promptes et claires, obligea enfin lord 1\1al
mesbury a s'expliquer. Ce ministre, comme on 
l'a vu, avait posé d'abord le principe d'une né
gociation géllérale, et de la compensatioIl des 
conquetes; de son coté, le clirectoire avait 
exigé des pouvoirs dp tous les alliés, et une 
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cxplication plus claire du príncipe des com
pensations. Le ministre anglais avait mis dix
neuf jours a réptmdre; iI avait répondu enfin 
que les pouvoirs étaient demandés, mais qu'a
vant de les obtenir, il fallait que le gouver
nement franc;ais admlt positivement le prín
cipe des compensations. Le directoire avait 
alors demandé qu'on lui énom;at sur-le.champ 
les objets sur lesquels porteraient les compen
sations. Tel est le point ou la négociation en 
était restée. Lord Malmesbury écrivit de nou
vean a Londres, et apres douze jours, répon· 
dit le 6 frimaire (26 novembre) que S3 cour 
n'avait rien a ajonter ~ ce qll'eHe avait dit, et 
qu'elle ne pouvait pas s'expliquer davantage, 
tant que le gouvernement frant;;ais n'admettrait 
pas formel1ement le principe proposé. C'était 
la une subtilité; car, en demandant l'énoncia
tion des objets qui seraient compcnsés, la 
France admettait évidemment le principe des 
compensations. Écrire á Londres, et employer 
encore douze jours pom cctte subtílité, c'était 
se jouer du directoire. Il répondit, comme iI 
faisait tOlljours, le lendemaül meme, et par 
une note de qnatrc lignes il dit que sa précé. 
dente note impliquait nécessairement l'admis
sion du princípc des compensations, mais que 
!lu reste ill'admettait formellement, et c1el1lan-
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dait snr-le-champ la désignation des objets sur 
lesquels ce príncipe devait portero Le direc-: 
toire s'informait en outre si" chaque question, 
loro Malmesbury serait obligé d'écrire a Lon
dres. Lord Malmesbury répondit vaguement 
lJu'il serait obligé d'écrire tontes les fois que 
la 'question exigerait des instructions nouvelles. 
n écrivit encere, et resta vingt jours avant de 
répondre. 11 était évident cette fois qu'il fallait 
sortir du vague ou l' on s' était enfermé, et abor
del' enfin la redoutable question des Pays-Bas. 
S'expliquer sur cet objet, c'était rompre la né
gociation, el on con<;oit que le cabinet. auglais 
mit les plus IOllgS délais possibles a la rompre. 
Enfln, le 28 frimaire ( l8 décembre), lord Mal
mesbury eut une enlrevue avec le ministre De
lacroix, et lui remit une note dans laquelle les 
prétentions du cabinet anglais étaient exposées. 
Il voulait que la Franee restituilt aux puissances 
dn continent tout ce qu'elle avait conquis; 
qu'elle renrlit a l'Autriche la Belgique et le 
Luxembourg, a l'ernpire les états allemands de 
la rive gauche; qu'clle évacuat toute l'ltalie, et 
la repla<;at daus le statu quo ante bellum; qu' elle 
restituat a la Hollande certaÍnes portíons de ter
ritoire, telles que la FIandre maritime, par 
exemple, afin de la rendre indépendante; et 
€nfin. que des chang~mellts fusscnt faits a 8ft 
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constitution actueHe. Le cabinet anglais ne 
promettait de rendre les colonies de la Hol
lande que dans l~ cas du rétablissement du 
stathoudérat; encore ne les rendrait-il jamaís 
toutes: il devait en garder qnelques.nnes comme 
indemnité de guerre; le Cap était du nQmbre. 
Pour tous ces sacrifices, il offrait de rendre 
deux ou trois lles que la guerre BOUS avait fait 
perdre dans les Antilles, la Martinique, Sainte
Lucie, Tabago, et a condition encore que Saint
Dominguene nous resterait pas en entier. Ainsi 
la France, apres une guerre inique, ou elle avait 
eu toute justice de son coté, ou elle avait dé
pensé des sommes énormes, et dont elle était 
sortie victorieuse, la Franee n'aurait pas gagné 
une seule province, tandis que les puissanees 
du Nord venaient de se partager un royaume, 
et que l' Angleterre venait de faire dans l'Inde 
des acquisitions immenses! La Franee, qui oc
cupait encore la ligne du Rhin, et qui était 
maitresse de l'Italie, aurait évacué le Rhin et 
l'Italie sur la simple sommation de l' Angleterre! 
De pareilles eonditions étaientabsurdes et inad
missibles; la seule proposition en était offen
sante, et elles ne devaien t pas etre écou tées. 
Le ministre Delacroix les écouta cependant 
avec une politesse qui frappa le ministre anglais. 
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et qui lui tit meme espérer qu'on pourrait pour
suivre la négociatíon. 

Delaeroíx douna une raison qui était mau
vaise, e'est que les Pays-Bas étaient déclarés 
territoire national par la constitution; et le mi
nistre anglais lui répondit par une raison qui ne 
valait pas mieux, e' est que le traité d'Utrecht les 
attribuait a l'Autriche. La constitntion pouvait 
etre obligatoire pour la nation franc;aise, mais 
elle ne eoneernait ni n'obligeait les nations 
étrangeres. Le traité d'Utreeht était, eomme 
tous les traités du monde, un arrangement de 
la force, que la force pouvait ehanger. La senle 
raison que le ministre franc;ais devait donuer, 
c'est que la réunion des Pays-Bas a la France 
était juste, fondée sur tontes les convenances 
naturelles et poli tiques , et légitimée par la vic
toire. Apres une longue discussion sur tous les 
points accessoires de la négociation, les deux 
ministres se séparerent. Le ministre Delacroix 
vint en référer au dil'ectoire, qui, s'irritant a 
bon droit, résolut de répondre au ministre an
gIais comme ille méritait. La note du ministre 
ang"lais n'était pas signée, elle était seulement 
contenue dans une lettre signée. Le directoire 
exigea, le jour meme, qu' elle fUt revetue des for
mes nécessaires, et lui demanda son ultimatum 
sous vingt-quatre heures. J~ord Malmesbury, 

VIII. 32. 
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embarrassé, répondit que la note était suffi
samment authentique, puisqu'elle était con te
uue dans une Iettresignée, et que qu:,tnt a un 
ultimatum, iI était contre tous les usages de 
l'exiger aussi brusquement. Le Iendemain, 
29 frimaire (J 9 décembre), le directoire lui 
6t déc;:larer qu'il n'écouterait jamais aucune 
proposition contraire aux lois el aux traités qui 
Iiaient la république; iI 6t ajouter que lord 
Malmesbury ayant besoin de recourir achaque 
instant a son gouvernement, et remplissant un 
role purement passif clans la négociation, sa 
présence aParis étaitirmtile; qu'en conséquence 
il avait ordre de se retirer, lui et toute sa suite, 
souoS q1Jarante-hui~ heures; que d'ailleurs des 
courriers suffiraient pOul' négocier, si le gon
vernement anglais adoptait les bases posées 
par la t'épublique fran~aise. 

Ainsi flnit cette négociation, dans laquelle le 
directoire, loin de manquer aux formes, comme 
OIl l'a dit, donna un véritable exemple de fran
chise dans ses rapports avec les puissances en
nemies. n n'y eut point ici d'usage violé. Les 
cornmuuicationsdes puissances portent, comme 
toutes les relatiolls entre les hommes, le ca
ractere du temps, de la situatioll, des indivi
dus qui gouvernent. Un gouvernement fort et 
victorieux parle autremeut qu'uu gouverllc-
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ment {aible et vaincu; et il convenait a une 
république, appuyée sur la justice et la vic
toire, de rendre son langage prompt, net, et 
publico 

Pendant cet intervalle, le grand projet de 
Hoche sur l'Irlande s'effectuait. C'était la ce 
que redoutait l' Angleterre, et ce qui pouvalt, 
en effet, la mettre dans un grand péril. Malgré 
les bruits adroitement semés d'une expéoition 
en Portugal ou en. Amérique, l' Angleterre avait 
bien compris l' objet des préparatifs qui se fai
saient a Bl'est. Pitt avait fait le ver les mili ces , 
armer les cOtes, et donné l'ordre de tout éva
cuer dans l'intérieur, si les Fran~ais débar
quaient. 

I}lrlande, a laquelle on destinait l' expédi
tion, était dans une situation propre a inspi
rer de graves inquiétudes. Les partisans de la 
réforme parlementaire et les catholíques pré
sentaient dans ceUe He une masse suffisante 
pOUI' opérer un soulevement. lIs auraient vo.
lontiers adopté un gouvernement républicain, 
sous la garantíe de la France , et ils avaient en
voyé des agents secrets a París po.ur s' entendre 
avec le directo.ire. Ainsi tont présageait qu'une 
expédition po.urrait causer de cruels embarras 
a l'Angleterre, et la réduire a accepter une 
tout autre paix que celle qU'f'lle venait d'offrir. 

32. 
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lIoche, qui avait consumé les deux plus bclles 
années de sa vie dans la Vendée, et qui voyait 
les grands théatres de la guerre oc~upés par 
Bonaparte, Moreau et JOllrdan, brulait de s'en 
ouvrir un en Irlande. L'Angleterre était un 
aussi noble adversaire que l'Autriche, et iI n'y 
avait pas moins d'honneur a la combatlre et a 
la vaincre. Une république nouvelle s'élevait 
en ItaMe, et allait y devenir le foyer de la li
berté.Hoche croyait beall et possible d'en éJe
ver une pareille en Irlande, a coté de l'arista
cratie anglaise. Il s'était lié beaucoup avec 
l'amiral Trugllet, ministre de la marine, et 
ministre a grandes vues. Ils s'étaien t promis 
tous deux de donner une haute importance 
a la marine, et de faire de grandes choses ;car 
alors toutes les tetes étaient en travail, toutes 
méditaient des prodiges pouÍ' la gloire et la 
félicité de leur patrie. L'alliance offensive et 
défensive conclue avec l'Espagne a Saint-Ilde
fonse, offrait de grandes ressources, et per
mettait de vastes projets. En réunissant la flotte 
de Toulon aux floues de l'Espagne, en les con
centrant dans la Manche avec ceHes que la 
France avait dans l'Océan, on pouvait rassem
hler des force s formidables, et ten ter de déIi
vrer les mers par une bataille tlécisive; 011 

ponvait du moins jeter un incendie en Ir-
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laode, et aller ioterrorupre les :mcces de I'Ao
gleterre dans l'Inde. L'amiral Truguet, qui 
sentait l'importance de porter de rapides se
cours dan s I'lnde, vonlait que l'escadre de 
Brest, saos attendre la réunion des fIottes fran
<;aise et espagnole dans la Manche, mit a la 
voile sur-le·champ, jetat l'armée de Hoche en 
lrlande, gardat quelques mille hommes a 
bord, fit voile ensuite pour 1'Ile-de-France, 
allM y prendre les bataillons de noirs qu'on y 
organisait, et transportat ces secoUl's dan s 
l'Inde ponr sonteuir Tippo-Salb. eeHe grande 
expédition avait I'illconvéuient de ne porter en 
Irlande qu'ulle partie de l'armée d'expédition, 
et de la laisser exposée a de grandes chances, 
en attendant la réunion tres-éventuelle de 
l'escadre de l'amiral Villeneuve qui devait par
tir de Tonloo, de l'escadre espagnole qui était 
dispersée dans les ports d'Espagne, et de 1'es
cadre de Richery qui revenait d'Amérique. 
Cétte expédition ne fut pas exécutée. On at
tendit l'arrivée d'Amérique de Richery, et on 
fit, malgré l'état des finan ces , des efforts ex
traordinaires pour achever l' armement de l' e s.
cadre de Brest. Elle se trouva en frimaire (dé
cembre) en état de mettre a la voile. Elle se 
composait de qninze vaisseaux de haut bord, 
de vingt frégates, de six gabares, et cinquante 
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b:híments de transporto ElJe pouvait porter 
vingt-deux mílle hommes. Roche, ne pouvant 
s'entendre avec l'amiral Villaret-Joyeuse, on 
rempla~ ce dernier par Morard-de-Galles. L' ex
pédítion dut débarquer dans la baie de Bantry. 
On assigna achaque capitaine de vaisseau, 
daos un ordre cacheté, la direction qn'il de
vait suivre, et le mouillage qu'il devait choisir 
en cas d'accident. 

L'expédition mit a la voile le ~6 frimaire 
( 1 6 décembre). Roche et Morard-de-Galles 
étaient montés sur une frégate. L'escadre fran
~aise, grace a une brume épaisse, échappa aux 
croisieres anglaises, et traversa la mer sans 
etre aperc;;ue. Maís, dans la nnít du 26 au 27, 
une tempete affreuse la dispersa. Un vaisseau 
iut englouti. Cependant, le contre·amiral Bou
vet manreuvra pour rallier l'escadre, et apres 
deux jours, parvint a la réunir tont entiere, 
a l'exception d'un vaisseau et de trois frégates. 
Malheureusement la frégate qui portait Hoche 
et Morard- de-Galles était du nombre de ces 
dernieres. L'escadre cingla vérs le cap eleal', 
et manreuvra la plusieurs jours poul' attendre 
les deux chefs. Enfin, le 4 nivose (24 décem
bl'e), elle entra dans la baie de Bantry. Un con
tleil de guerre décida le débarquement; maÍs 
ii devint impossible par l'cfTet flu mauvais 
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temps; l'escadre fut de nouveau éloígnée des 
cotes d'Irlande. Le contre-amiral Bouvet, ef
frayé par tant d'obstacles, craignant de man
quer de vivres, et séparé de ses ehefs, erut de
voir regagner les cotes de France. Hoche et 
Morard-de-GaUes arriverent enfin dans la baie 
de Bantry , et apprirent la le retour de l'escadre 
franc;aise. lis revinrent a travers des périls 
inouls. BaUus par la roer, poursuivis par les 
Anglais, ils ne furent rendus aux rivages de 
France que par une espece de miracIe. Le vais
seau les Droits de l'Homme, capitaine La 
Crosse, se tronva séparé de l' escadre, et 6t des 
prodiges : attaqué par denx vaisseaux anglais, 
iI en détruisit un, échappa a l'autre; mais, tont 
mutilé, privé de mats et de voiles, iI succomba 
a la violence de la mero Une partie de I'équi
page fnt engloutie, l'autre fut sauvée a grand'
peme. 

Ainsi flnit cette expédition, qui jeta une 
grande alarme en Angleterre, et qui révéla 
son point vulnérable. Le directoire ne renonc;a 
pas a revenir plu~ tard a ce proj et, et tourna 
dans le mament tontes ses idées dn coté du 
continent, paur se h:iter de faire déposer les 
armes al' Autriche. Les troupes de l' expédition 
avaient pen sonffert; elles furent débarquées. 
On laissa sur les cOtes les forces nécessaires 
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pour faire la police du pays, et on achemina 
vers le Rhin la majeure partie de l'armée qui 
avait porté le titre d'Armée de l'Océan. Les 
deux Vcndées et la Bretagne étaient, du reste, 
tout·a-fait soumises, par les soins et la présence 
continuelle de Hoche. On préparait a ce géné
ral un grand commandement, pour le récom
penser de ses ingrats et pénibles travaux. La 
démission de Jourdan, que la mauvaise issue 
de la campagne avait dégouté, et qu'01;l avait 
provisoirement remplacé par Beurnonville, 
permettait d'offrir a Hoche un dédommage
ment qui, depuis long.temps, était du a son 
patriotisme et a ses talents. 

L'hiver, déjit fort avancé (on était en ni vose, 
- janvier 1797), n'avait point interrompu cette 
campagne mémorable. Sur le Rhin, l'archiduc 
Charles assiégeait Kehl et la tete de pont d'Hu
Ilingue; sur l' Adige, Al vinzy préparait un nou
vel et dernier effort contre Bonaparte. L'inté
rieur de la république était assez calme: les 
partis avaiellt les yeux fixés sur les différents 
théatres de la guerreo La considération et la 
force du gouvernement augmentaient ou di
minuaient selon les chances de la campagne. 
La derniere victoire d'Arcole avait répandu un 
grand éclat el réparé le mauvais effet prodllit 
par la retraite eles armées dn Rhin. Mais cepen-
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dant cet effort d'lIne bravoure désespérée ne 
rassurait pas entierement sur la possession de 

. l'Italie. On savait qu' Alvinzy se renfon,;ait. et 
que le pape faisait des armemellts; les malveil
lants disaient que l'armée d'Italie était épuisée; 
que son général, accablé par les travaux d'une 
campagne sans exemple, et consumé par une 
maladie extraordinaire, ne pouvait plus tenir 
a cheval. Mantoue n'était pas encore prise, et 
on pouvait concevoir des inquiétudes pour le 
moís de nivose (janvier). 

Les journaux des deux partís, profitant sans 
mesure de la liberté de ]a presse, continuaient 
á se déchainer. Ceux de la contre-révolution, 
voyant approcher le printemps, époque des 
élections, tachaient de remuel' l'opinion, et de 
la disposer en leur favenr. Depuis les désastres 
des royalistes de la V endée, iI devenait c1air 
que leur derníere ressource était de se servir 
de la liberté elle-meme pour la détruire, et 
d'envahir la répubIique en s'emparant des 
élections. Le directoire, en voyant Ieur déchal
nement, était saisi de ces mouvements d'impa
tience dont le pouvoir meme le plus éclairé ne 
peut pas toujours se défelldre. Quoique fort 
habitué a la liberté, iI s'effrayait du langage 
qu'elle prenait dans certains journaux; il ne 
comprenait pas encore assez qn'il fant laisser 
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tout dire, que le mensonge n'est jamais a re
douter, quelque publicité qu'il acquiere, qu'il 
s'use par sa violence, et qu'lln gouvernement, 
périt par la vérité seu le , et surtout par la vé
rité comprimée. Il demanda aux deux conseils 
des 10is sur les abus de la presse. On se récria; 
on prétendit· que, les élections approchapt, iI 
voulait en gener la liberté; on lui refusales 
lois qu'il demandait. On accorda seule!J1ent 
deux dispositions: l'une, relati ve a la répression 
de la calomnie privée; l'autre, a ux crieursde 
jOllrnaux, qlli, dan s les rues, au lieu de les an
noncer par leur titre, les annoIH;aient par des 
phrases détachées, el souvent forl inconve
nantes. Ainsi on vendáit un pamphlet, en criant 
dans les rues: Rendez-nous hos mytiagrámmes , 
etf. .... -nous le camp, si vous ne poupezfaire 
le bonhellr dlt peuple. Il fut décidé, pour éviter 
ce scandale, qu'on ne pourrait plus crier les 
journaux et les éerits que par un simple titre. 
Le directoire aurait voulu l'établissement d'un 
journal offieiel dn gouvernement. Les cinq
cents y consentirent; les anciens s'y oppose
rento La loi du 3 brumaire, mise une seconde 
fOÍs en discussion en vendémiaire, et devenue 
le prétexte de la ridicu)e attaque des patriotes 
sur le camp de Grenelle, avait été maintenue 
apres une diseussion solennelle. Elle était p,n 
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quelque sorte le poste autour duquel ne ces
saient de se rencontrer les deux partis. C'était 
surtout la disposition qui excluaít les parents 
des émigrés des fonctions publiques, que le 
coté droit voulait détruire, et que les républi
cains voulaient conserv~. Apres une troisieme 
attaque, ii fut décidé que cette disposition se
rait maintenue. On ne fit qu'un seul change
ment a cette loi. Elle excluait de l'amnistíe 
générale, accordée aux délits révolutionnaires, 
les délits qui se rattachaient au r 3 vendé
miaire; cet événement était déja trop loin pOlir 
ne pas amnistíer les individus qui avaient 
pu y prendre part, et qui, d'ailleurs, étaient 
tous impunis de faít : l'amnistie fut done ap
pliquée aux délits de vendémiaire, eomIDe a 
tous les autres faits purement révolutionnaires. 

Ainsi le directoire, et tous ceux qui voulaient 
la république directoriale, conservaient la ma
jorité dans les conseils, maIgré les cris dé quel
ques patriotes follement emportés , et de queI
ques intrigants vendus a la contre-révolutioll. 

L'état des finances avait l'effet ordinaire de 
]a misere dans les familles " il troub]ait 1'union 
domestique du directoire avec le corps législa
tifo Le directoire se plaignait de ne pas voir ses 
mesures toujours accueillies par les conseils; il 
Ieur adressa uu message alarmant, et ille pu-
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blia, comme pour faire retomber sur eux les 
malheurs publies, s'ils ne s'empressaient d'a
dopter ses propositions. Ce message du 2.5 fri
maire (15 décembre) était com;u en ces termes: 
« 'foutes les parties du service sont en souf
« franee. La solde d~ troupes est arriérée; les 
« défenseurs de la patrie sont livrés aux hor
« reurs de la nlldité; leur courage est énervé 
c( par le sentiment douloureux de leurs be
cc soins; le dégout, qui en est la suite, entraille 
e( la désertioll. Les hópitaux manquent de 
« fournitures, de feu, de médicaments. Les 
ce établissements de bienfaisance, en proie au 
« meme dénument, repoussent l'indigent et 
« l'infirme dont ils étaient la seule ressource. 
« Les créanciers de l'état, les entrepreneurs 
ce qui, chaque joU!', eontribuent a fournir aux 
e( besoins des armées, n'arrachent que de faibles 
« pareelles des sommes qni lenr sont dues; 
« leur détresse écarte des hommes gui pour
e( raient faire les mernes serviees avec plus 
« d'exactitude, on a de moindres bénéfiees. Les 
e( routes sont bouleversées, les cQmmunications 
« interromplles. Les fonctiol1naires pubIics sont 
« sans salaires; d'un bout a l'autre de la répu
« blique, on voit les jugcs, les administra
« teurs, réduits a l'horrible alternative, on de 
{( trainer dans la misere leur existellce et ceHe 
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{cde lenr famille, OH de se déshonorer en se 
l( vendant a l'intrigue. Partout la malveillanee 
« s'agite; dans bien des lieux l'assassinat s'or
c( ganise, et la poliee sans activité, sans force, 
« paree qu'elle est dénuée de moyens 'pécu
« niaires, ne peut arreter ce désordre. » 

Les cOll5eils furent irrités de la publication 
de ce message, qui semblait faire retombel' 
sur ellX les malheurs de l' état, et censnrerent 
vivement l'indiscrétion du directoire. Cepen
dant ils se mirent a examiner snr-le-ehamp ses 
propositions. Le numéraire abondait partont, 
excepté aans les eoffres de l'état. L'impót ac
tuellement percevable en numéraire ou en 
papier au cours, ne rentrait que lentement. 
Les biens nationaux soumissionnés étaient 
payés en partie; les paiements restant a faire 
n'étaient pas éehus. On vivait d'expédients, on 
donnait aux fournisseurs des ordonnances de 
ministres, des bordereanx de liquidation, es
peces de valellrs d'attente, qui n'étaient re<;ues 
que pOllr une valeur inférieure, et qui faisaient 
monter considérablement le prix des marchés. 
C'était done toujours la meme sitnation que 
n.\ls avons déjit exposée si SOlIvent. 

De grandes améliorations furent apportées 
allX finances pour l'an V. On divisa le budget 
en del1x parties, eomme on a déja VIl.: la dé-
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penseordinaire de 450 millions, et la dépense 
extraordinaire de 550. La contribution fonciere, 
portée a 250 niillions, la contribution somp
tuaíre et personnelle a 50, les douanes, le tim
bre, l'enregistrement a 150, durent fournir 
les 450 millions de la dépense ordinaire. J...'ex
traordinaire dut etre couvert par l'arriéré de 
I'impot et par le produit des biens nationaux. 
L'impot était désormais entieremen t exigil>le en 
numéraire. Il restait encore quelques mandats 
et quelques assignats, qui furent annulés sur
le·champ , et re~us au cours pour le paiement 
de l'arriéré. De eette maniere on 6t cesser totale
ment les désordres du papier-monnaie. L'em
prunt forcé fut définitivement fermé. Il avait 
produita peine 400 millions valeur effective.Les 
impositions arriérées durent etre entierement 
acquittées avant le 1 5 frimaíre de l' année actuelle 
(5 décembre). Les garnisaires furent institués 
pour hater la perception. On ordonna la con
fection des rOles, pour percevoir sur-Ie-champ 
le quartdes impOts de l'an V. Restait a savoir 
comment on userait de la valeur des biens na
tionaux, n'ayant plus le papier-monna~e, pour 
la mettre d'avance en eireulation. On avait ~
eore a toueher le dernier sixieme sur les biens 
soumissionnés. On déeida que, pour devaneer 
ce dernier paiement, OH exigerait des acqué.-
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reurs des obligations payables en numéraire, 
échéant a l'époqlle meme a laquelle la loi les 
ohligeait de s'acquitter, et entrainant, en cas 
de prott~t, l'expropriation du bien vendu. Cette 
mesure púuvait faire rentrer quatre - vingt et 
quelques millionsd' obligations, dont les four
nisseurs annom;aient qu'ils se paieraient vo
lontiers. On n'avait plus de confiance dans 
l'état, mais on en avait dans les particuliers; 
et les 80 milliQns de ce papier personnel avaient 
une valeur que n'aurait pas eueun papier émis 
et garanti par la république. On décida que les 
biens vendus a l'avenir se paieraient comme il 
suit: un dixieme comptant en numéraire, cinq 
dixiemes comptant, en ordonnances des mi
nistres , on en bordereaux de liquidation déli
vrés aux fournisseurs ; quatre dixiemes enfin, 
en quatre obligations, payables une par ano 

Ainsi, n'ayant plus de crédit public, on se 
servait du créditprivé; ne pouvarit plus émettre 
du papier-monnaie hypothéqué sur les bien s , 
on exigeait des acquéreurs de ces biens une 
espece de papier qui, portant Ieur signature, 
avait. une valeur individuelle; enfin on per
mettait aux fournisseurs de se payer de leurs 
services sur les biens eux-memes. 

Ces dispositions faisaient done espérer un 
pe~l d'ordre et quelques relltrées. Pour suffire 
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aux besoins pressants du ministere de la guerre, 
on lui adjugea sur-le-champ, pour les mois de 
nivose, pluviase, ventase et germinal, mois 
consacrés aux préparatifs de la nouvelle cam
pagne, la somme de 120 millions, dont 33 mil
lions devaient etre pris sur l'ordinairc, et 87 
sur l'extraordinaire. L'enregistrement, les pos
tes, les douanes, les patentes, la contribution 
fonciere allaient fournir ces 33 millions : les 
87 de l'extraordinaire devaient se composer 
du produit des bois, de l'arriéré des contribu
tions militaires, et des obligations des acqué
rellrs de biens nationaux. Ces valeurs étai.ent 
assurées, et allaient rcntrer sur-Ie-champ. On 
paya tous les fonctioIlnaires publics en numé
raire. On décida de payer les rentiers de la 
meme maniere; mais ne pouvant encore lcur 
donner de l'argent, on leur donna des billets 
au porteur, recevables en paiement des biens 
nationallx, comme les ordonnances des minis
tres et les bordereaux de liquidation délivrés 
aux fOllrnisseurs. 

Tels fllrent les travaux administratifs du di
rectoire pendant l'hiver de l'an V (1796 a 1797), 
et les moyens qll'il se prépara pour suffire a 
la campagne suivante. La campagne actueUe 
n'était pas terminée, et tont annon«;;ait que 
malgré dix mois de combats acharnés, malgré 
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les glaces et les neiges, OH allait voir encore 
de nOl1velles batailles. Varchidllc Charles 5'0-

piniatrait a enlever les tetes de pont ,de Kehl 
et d'Hllt'lingue, comme si, en les enlevant, iI 
cut a jamais interdit aux Fran(,;ais le retour sur 
la rive droite. Le direcloire avait une ex'cel ... 
lente raisonde l'y o'Ccuper ~ c'était de l'empe
cher de se portel' en ltalie. 11 passa pres de 
trois mois devant le fo!'t de KehI. De part et 
d'alltre, les troupes s'illustrerellt par un cou
rage héro'ique, et les généraux divisionnaires 
déployerent un grand talent d'exécution. De
saix surtout s'immortalisa par sa br3voure, son 
sang-froid, et ses savantes dispositions autemr 
de ce fort misérablement retranché. La con
duite des deux généraux en chef fut loin d'etre 
aussi approllvée que ceHe de leurs lieute
nants. On reprocha a MO,reau de n'avoir pas 
su protiter de la force de sonarmée, et de n'a
voir pas débollehé sur la rive droite ponr tom
ber sur l'armée de siége. On blama l'arehiduc 
d'avolr dépensé tant d'efforts eonlre une tete 
de pont. Morean rendit Kehl le 20 nivose an V 
(9 janvier 1797 ); e' était une légere perle. 
Notre longue résistance prouvait la solidité de 
la ligne dn Rhin. Les troupes avaient pell sout:' 
fert; Morean avait employé le temps a perfec
ti.onner leur organisation ; son armée présentait 

'VIII, 33 



514 RÉVOLIJTION FIlAN(:AlSF.. 

lín aspect superbe. CeHe de Sambre-et-Meuse; 
passée sous les ordres de Beurnonville, n'avait 
pas été employée utilement pendant ces der
niers mois, mais elle s'était reposée, et ren
forcée de détachements nombreux venus de la 
Vendée; elle avait rec;;u un chef illustre, Hoche, 
qui était. enfin appelé a une guerre digne tle 
ses talents. Ainsi, quoiqu'il ne possédat pas 
encore Mayenee, et qu'il fUt privé de Kehl, le 
direetoire pouvait se regarder eomme puissant 
sur le Rhin. Les A utrichiens, de leur cOté ~ 

étaient fiers d'avoir prjs Kehl, et i1s dirigeaient 
maintenant tous 1eurs efforts sur la tete de 
~llt d'Huningue. Mais tous les vreux de l'cm
pereur etde ses ministres se portaient sur 1'1-
talie; Lestravaux de l'administration potir ren
forcer l'armée d'Alvinzy, et pour essayer une 
derniere luue, étaient extraordinaires. On avait 
fait partir les troupes en poste. Toute la gar
nison de Vienne avait été acheminée sur le 
Tyrol Les habitants de la capitale, pleins de 
dévouement pour la maison impériale, avaient 
fourni quatre mille volontaires, qui fllrent en
régimentés, sous le nom de volonfaires de 
Vienne. L'impératrice leur donna des drapeaux 
blJoclés; de ses mains. On avait fait une nou
vel.leltjvée en Hongrie, et on avait tiré du Rhin 
<Juelques mille hommes des meillellres troupes 
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de l'empire. Gracc a cette activité, digne des 
plus grands éloges, l'armee d'Alviuzy s~ trouva. 
renforcée d'une vingtaille· de mille hommes, 
et portée a plus de soixante mílIe. Elle était 
reposée et réorganisée; et qlloique renférmant 
quelques recrues, elle se composait en majeure 
partie de troupes aguerries. Le bataillon des 
volontaires de Vienne était formé de jeunes 
gens, étrangers, il est vrai, a la guerre, maj·s 
appartenant a de bonnes familles, animés de 
sentiments élevés, tres-dévoués a la maison 
impériale, et prcts a déployer la plus grande 
bravoure. 

Les ministres autrichiens s'étaient entendus 
~vecle pape, et l'avaient e~gagé á l'~sister aux 
menaces de Bonaparte. lls lui avaient envoyé 
Colli et quelques officíers pour commander 
son armée, erl luí recommandant de la porter 
le plus pres possjble de Bologne et de Man
toue. lis avaient annoncé a Wurmserup pl'O
chain secours, avec ordre de ne pas se rendre, 
et, s'il était rédl1it a l'extrémité, desortir de 
Manloue avec toüt ce qu'il aurait de troupes, 
et surtont d'officiers, de se-jeter a travers lo 
Bolonais et le Ferrarais dans les états romains, 
pour s~ réunir a l'armée papale, qu'il orgaw.~ 
serait et porterait sur les derrieres de Bob~ 
parte. Ce plan, fort bien COI1\,U, pOllvait réussit' 

33. 
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avec un général aussi brave que Wurlllser.Ce 
vieux lllaréchal ten'ait toujours dans Mántoue 
avec une grande fermeté, quoÍque sa ga'rnison 
n'eut plus a manger que de la viande de clle
val salé et de la poulenta. 

Bonaparte s'attendait a cette derniere lutte; 
qui allait décider pour jatnaísdu sort de 1'lta
He, et il s'y préparait. Cornme le répandaient 
a París les malveillants qui sotihúitaíent l'hu
miliatíon de nos armes, il était malade d'urie 
gale mal traitée, et prise devant Toulon, en 
'chargeant un canon de ses propres mains. Cette 
maladie, malconnue, jointe aux {¡¡tigues inoulcs 
.de cette campagne, l'avait singulierement af
faibli. n pouvait a peine se tetiír a cheval; ses 
joues ét:üent caves et lívides, sa p6l'SOIlUC pa
raissait chétive; ses yenx seuls, toujours aussi 
vifs et aussi per¡;;ants, annonl,¡aient que le fen 
de son ame n'était pas éteint. Ses proportions 
physiques formaíent tneme avec son génie et 
sa renommée un contraste singulier et piquant 
pour des soldats a la foís gais et eilthousias
tes. Malgré le délabrement de ses forces, ses 
passions extraordínaÍres le soutenaient, et lui 
comrnuniquaient une activité qui se portait sur 
tous les objets a la fois. Il avait comméncé ce 
qu'il ,appelait la guerre aux voleurs. Les in .... 
ti'igantsde toute espece étaient accollfus en 
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ltalie, pour s'introduire dans l'administration 
des armées, et y profiter de la richesse de cette 
uelle contrée. Tandis que la &implicité et fin
digence régnaient dans les armées du Rain, 
le luxe s'était introduit dans cell; d'Italie; iI Y 
était aussi grand que la gIoire. 'Les soIdats, 
bien vetus, bien nour.ris, bien accueiUis par 
les belles ItaIiennes, y vivaient dans les plai
sirs et l'abondance. Les officiers, les généraux 
participaient a l'opulence générale, et com· 
men~aient leur fortune. Quant aux fournis
seurs, ils déployaient un faste scanpaleux, et 
ils achetaient avec le prix de Ieurs exactions 
les faveurs des plus beBes actrices de l'Italie. 
Bonaparle, qui avait en lui toutes le& passions, 
mais qui, dans le moment, était livré a une 
seule, la gloire, vivait d'une maniere simple et 
sévere, ne cherchait de déIassement qu'aupres 
de sa femme, qn'il aimait avec tendresse, et 
qll'il avait fait venir a son quartier- général. 
Indigné des désordres de l'administration, iI 
portait un regard sévere sur les' moind·res dé
tails, vérífiaít lui-meme la gestion des compa
gnies, faisait poursuívre les administrateurs 
ínfideles, et les dénon~ait impitoyablement. n 
leur reprochait surtout de manquer de cou
rage, et d'abandollner l'armée les jOllrs de p~~ 
ril. JI recommaudait au direCloil'e de choisit: 
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des hommes d'une éner'gie éprouvée; jI vou
lait l'inst~t\ltioll d'un syndicat, qui, jugeant 
eomme un ju.t'y ,:put, sur sa simple convictioIJ , 
punir, des délits qui n' étaient jamais prouva
bIes matérie~eme~t. 11 pardonnait voIontiers 
a ses soldats et a ses généraux des jouissances 
qui n'étaient pas pOllr ellx. les délices de Ca
poue; mais iI avait UBe haine im placable }lour 
tous' ceux qui s'enrichissaient aux dépens de 
l'armée, sans la servir de leurs exploits ou de 
leurs soios. 

Il avait apporté la meme attention et la meme 
activité dans ses relations avec les puissances 
itaIiennes. Dissimulant toujOIH'S avec Vcuise, 
dQP~ iI voyait les armements dans les lagunes 
et les montngnes d u Bergamasc, il différa toute 
explication jusqu'apres la reddítion de Man
toue. ~rovisoirement iI lit occuper par ses 
troupes le chatean de Bergame, qui avaít gar
~isón vénitiel1ue, et donna pOVl' raison qu'iL 
ne le croyait pas assez bien gardé, pour résis
ter a un COUI) de main des Autrichiens. 11 se 
mit ainsi a l'abri d'une perfidie, et imposa aux 

llombreux ennemis qu'il avait dans Bel'game. 
Dans la Lombardie et la Cispadallc , il continua 
~ favoriser l'esp~it de liberté, reprimant le 
partí autrichien et papal, et modérant le partí 
démocratique, qui, claus tons les pays, a besoill 
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d'elre eOlltenu. 11 se maintint en amitié avec 
le roi de Piémont et le due de Parme. Il se 
transporta de sa personne a Bologne, pour 
terminer une négoeiation avee le due de Tos
eane, et imposer a la eour de Rome. Le due 
de Toscane était illcommodé par la présenee 
des Fran<;ais a Li vourne; de vives discussions 
s'étaient élevées avec le commerce livournais sur 
les marchandises appartenant aux négociants 
ennelUís de la France. Ces contestations produi
saient beaucoup d'animosité; d'ailleurs les mar
chandises, qu'on an:achait avee peine, étaient 
ensuite mal vendues, et par une eompagnie 
qui venait de voler cinq a six millions a l'armée. 
Bonaparte aima mieux transiger avee le grand
due. Il fut eonvenu que, moyennant deux mil
lions, il évacuerait Livourne. Il y trouva de plus 
l'avantage de rendre disponible la garnison de 
cette ville. Son projet étqit de prend,re les deux 
Jégions formées par la Cispadane, de les réunir 
a la garnison de Livourne, d'y ajouter trois 
mille hommes de ses troupes, et d'acheminer 
eette petite armée vers la Romagne et la Marche 
d'Ancone. Il voulait s'emparer encore de deux 
provinces de l'état romain, y mettre la main 
sur les propriétés du pape, y arreter les im
pots, se payer par ce moyen de la contributiorl 
qui n'avait pas été acqnittée, prendre des otages 
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choisis dans le partí ennemi de la France, et 
établir ainsi une barriere entre les éta.ts de 
l'Église et Mantoue. Par la, il rendait impossible 
le projet de jonctioll entre Wurmser et l'armée 
papale; iI pouvait imposerau pape, et l'obliger 
enfill a se soumettre aux conditions de la l'é
publique. Dans son humeur cont:r~ le SaÍnt
Siége, iI nr, songeait meme plus a lui pal'don
ner, et voulait faire une division toute nouyeUe 
de l'Italie. On aurait rendu la Lombardie a l'Al,l
triche; On aurait composé une républiqlle puis.
saute, en ajoutant au Modéuois, au Bolonais et 
au Ferrarais, la Romagne, la Marche d'Allcone, 
le duché de Parme, et Oll aurait donné Rome 
au due de Parme, ce qui aurait fait grand plaí
sir a l'Espagne, et a,urait eomp.'qmis la plus 
catholique de toutes les puissances. D~ja il avait 
commencé a exécuter son proje~; il s'était porté 
a Eologne avec trQis núlle hommes de trQupes, 
et de la il menapit le Saint-Siége, qlli avait 
déja formé Uf) noyau d'armée. Mais l~ pape, 
certain maintenant d'llne nouvelle expéditioll 
autrichíenne, espé~an t communiquer par le 
Bas-Po avec Wurmser, bravait les menaces du, 
général fran(,;ais, et témoignait meme le désir 
de le voir s'avancer en.core davautage dans ses 
provinces. Le saint pere, disait-on au, Vatican ~ 
quittera Rome, s'íl le faut, pour se réfugier ~ 
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l'extrémité de ses états. Plus Ronaparte s'avan
cera, et s'éloignera de l' Adige, plus ji se mettra 
en danger, et plus les chances devicudront fa
vorables a la cause sainte. Bonaparte , qui était 
tout aussi prévoyant que le Vatican) n'avait 
garde de marcher su.r Rome; il ne voulait que 
menacer, et il avait toujours l' reil sur l' Adige, 
s,'attendant achaque instant a une nouvelle at
taqu.e. Le 19 nivose (8 janvier 1797), en effet, 
il apprit qu'un engagement avait en lieu sur 
tOllS ses avant-postes; il repassa le Po snr-Ie
champ avec deux miIle hommes, et courut de 
sa personlle a v érone. 

Son armée avait re~ll depuis Arcole les ren
forts qu'elle aurait <lit recevoir avant cette ba~ 
ta.Ue. Ses malades étaient sortis des hopitaux, 
avec l'hiver; il avait environ quarante-cinq ~l1ille 
hommes présents sous les armes. Leur distriblh 
tíon était toujours la n}(~me. Dix mille hOlQmes 
a peu pres bloquaient Mantoue sous Serrurier; 
trente. miIJe étaient en observation sur l'Adige. 
A ugel'eall gardait Legnago, Masséna V érone ; 
JOllbert, qui avait sllccédé a Vaubois. gardait 
Rivoli et la Corona. Rey, avec une dívision de 
réserve, était a Dezenzano, au bord du lac de 
Garda. Les qnatre a cinq miIle hommes restants 
étaicnt, soit dans les chateaux de Bergame et 
de Milan, soit dans la Cispadane . .Les Autri-
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chiens s'avapt¡aientavec soixante et quelques 
mille hommes, et en avaient vingt dans Man
toue, dont douze mille au moins sous les armes. 
Ainsi, dans cette lutte, eorome dans les précé
dentes, la proportion de l'ennemi était du 
donhle. Les Autrichiens avaient cette fois uu 
nOllveau projct. lIs avaient essayé de toutes les 
routes, pOlir attaquer la double ligue dll Mincio 
et de l'Adige. Lors de Castiglione, ils étaient 
deseendus le long des deux rives dn lac eJe 
Garda, par les deux vallées de la Chiesa et de 
l'Adige. Plus tard, ils avaient débonché par la 
vattée de l' Adige et par ceHe de la Brenta, at
taql1aut par Rivoli et Vúone. Maintenant ils 
avaient modifié leur plan conforméroent a leul"s 
projets avec le pape. L'attaque principale d~vait 
se faire par le Hallt-Adige, avec quarante-cinq 
mille hommes sous les ordres d'Alvinzy. Une 
attaque accessoire, et indépendante de la pre
miere, devait se faire avec vingt mille hommes 
a peu pres, soos les ordres de Provel'a, par 
le Bas-Adige, dan s le but de communiquer 
avec Mantoue, avec la Romagne, avec 1'armée 
du pape. 

L'attaque d'Alvinzy était la principale; elle 
était assez forte pour fajre espérer un succes 
sur ce point, et elle devait etre poussée san s 
ancune considératioll de ce quí arrívcrait á 
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Provera. NOlls avons décrit ailleurs les trois 
routes qui sortent des montagnes du TyroI. 
CeHe qlli tournait derriere le lac de Garda avait 
été négligée depuis l'affaire de Castiglione; on 
snivait maÍntenant les deux autres. L'une, cir
culant entre l' Adige et le lac de Garda, passait 
a travers les montagnes qui séparent le lae du 
fleuve, et y rencontrait la position de Rivoli; 
l'autre longeait extérieurement le tleuve, et 
al/ni! déboucher dans la plaine de V érone, en 
dehors de la ligne franc;aise. Alvinzy choisit 
celle qni passait entre le tleuve et le lac, et 
qui pénétrait daos la ligne fran«,;aise. C'est done 
sur Rivoli que devaient se diriger ses conps. 
Voiei quelle est eette position a jamais célebre. 
La chaine du Monte - Baldo sépare le lac de 
Garda et l'Adige. La grande route circule entre 
l' Adige et le piecl des montagnes, dans l' éten
tille de quelques lieues. A Incanale, l'Adige 
vient baigner le pied meme des montagnes. et 
ne laisse plus dc place pour longer sa rive. La 
ronte alors abandonne les bords du tleu ve, 
s'éleve par unc espece d'escalier tournant dans 
les flanes de la montagne, et débouche sur un 
vaste platean, qui est celui de Rívoli. Il do
mine l'Adigc d'un coté, et de l'aulre il est en· 
tomé par l'amphithéatre do Monte - Baldo. 
L'armée, q 11 i est en positiou sur ce plateau, 
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menace le chemin tournant par lequel on y 
monte, et balaie au loin de son fen les deux 
rives de I'Adige. Ce plateau est diffieile a em
porter de front, pnisqu'il fant gravir un esea-, 
líer étroit pour y arriver. Aussi ne eherehe
t-Otl pas a l'attaquer par eette seule voie. Avallt 
de parvenir a Ineanalc, d'antres routes con
duisent sur le Mon te-Baldo, et gravissant ses 
eroupes esearpées, viennent aboutir au plateau 
de Rivoli. Elles ne sont praticables ni a la ca
valerie ni él l'artillerie, mais elles donnent un. 
faeile acces aux troupes él pied, et peuvent 
servir a porter des (orces considérables d'ill
fanterie sur les flanes et les del'rieres du corps 
qui défelld le plateau. Le plan d' Alvinzy étaít 
d'attaquer la position par toutes les issues a 
la fois. 

Le 23 nivose (12 janvierJ, il attaqua Joubert, 
qui tenait toutes les positions avaneées, et le 
resserra sur Rivoli. Le me me jour, Provera 
poussait deux avant-gardes, l'une sur V érone, 
l'autre sur Legnago , par Caldiero et Bevilaqua. 
Masséna, qni était él V érone, en sortit, culbuta 
l'avant-garde qui s'était présentée él lui, et 6t 
neuf eents prisonniers. Bonaparte y arrivait ele 
Bologne dans le mament meme. Il fit repliel' 
toute la division dan s Vérone, pour la tenir 
prete a marcher. Daus la Huit, il appl'it que 



Joubert était attaqué et forcé a Rivoli, qu'Au
gereau avait vu, devant Legnago, des forces 
considérables. U ne pouvait pas jugerencore 
le point sur lequell'ennemi dirigeait sa princi
pale masse. Il tint toujours la division Masséna 
ptete a marcher, et otdonna a la division Rey, 
qui était a Dezenzano, et qui n'avait vu débou
cher aUClln ennemi par derriere le lac de Garda, 
de se porter a Castel-Novo, point le plus central, 
entre le Haut et le Bas-Adige. Le lendemain 
24 ( 13 janviel'), les courriers se succéderent 
avec rapidité. Bonapar·te apprit que Joubert, 
attaqué par des forces immenses, aIlait etre 
enveJoppé, et qu'il devait, a l'opiniatreté et au 
honheur de sa résistance, de conserver encol'e 
le plateall de Rivoli. Augerean lui mandait du 
Bas-Adige qu'on se fllsillait le long des deux 
rives, sans qu'il se pass:h aucun événement 
important. Bouaparte n'avait guere devant lui 
a v él'One que deux mille Alltrichiens. Des cet 
instant, iI devina le projet de l'ennemi, et vit 
bien que l'attaque principale se dirigeait sur 
Rivoli. II pensait qu' Augereau suffisait pom 
défendre le Bas-Adige; itle renfor'ta d'lln corps 
de cava/erie, détaché de la division Masséna. 
Il ordcmna a Serrurier, qui bloquait Mantoue, 
ele porter sa réserve a Villa-Franca, pour qu'elle 
{ut placée intermédiairement a tous les points. 
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JI laissa a v érone un régiment d'illfanterie et. 
un de cavalerie; et il partit, dans la nuit du 
2.4 au 25 (13 a 1 4,janvier), avec les dix-huitieme, 
trente -deuxi'eme, soixante-quinzieme demi
brigades de la division Masséna, et dellx esca
drons de cavalerie. Il manda a Rey. de ne pas 
s'arreter a Castel-Novo, et de monter tout de 
suite sur Rivoli. Il devan~a ses divisiollS, et 
arriva de sa personne a Rivoli a deux .heures 
dumatin. Le temps, qui était pluvienx lesjours 
précédents, s'était éclaírci. Le cicl était pur, 
le clair de Iune éclatant, le froid vif. En arri
vant, Bonaparte vit l'horizon embrasé des feux 
de l'ennemi. Illui supposa quarante-cinq mille 
hommes; Joubert ~n avait dix mille au plus: 
iI était temps qu\m secours arrivat. L'ennemi 
s'était partagé en plusieurs corps. Le principal, 
composé d'une grosse colonne de grenadiers, 
de toute la cavalerie, de toute l'artillerie, des 
bagages, suivait sons Quasdanovich la grande 
ronte, entre le fleuve et le Monte-Baldo, et 
devait déboucher par l' escalier d'Incanale. Trois 
autres corps, sous les ordres d'Ocskay, de Ko-. 
blos et de Liptay, composés d'infanterie seu
lement, avaient gravi les croupes des monta
gn.es, et devaÍent arriver SUl' le champ de 
ba.taille, en descendant les degrés de l'amphi
théatre que le Monte-Baldo forme autour du 
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platean de Rivoli. Un quatrieme corps, sous 
les ordres de Lllsignan, circulant sur le coté 
dll plateau, devait venir sª placer sur les der
rieres de l'armée fran~aise, pour la couper de 
la mute de V érone. Alvinzy avait enfin déta
ché un sixieme corps, qui, par sa position, 
était tout-a-fait en dehors de l'opération. Il 
mar<;hait de l'autre coté de l'Adige, et suivait 
la route qui, par Roveredo, Dolce et V érone , 
longe le fleuve extérieurement. Ce corps, com
mandé par Vukassovich, pouvait tout au plus 
envoyer quelques bOlilets sur le champ de ba
taille, en tirant d'une rive a l'autre. 

Bonaparte sentit sur-Je-champ .qn'il fallait 
garder le plateau a tout prix. Il ayait en face 
l'infanterie autrichienne, descendant I'amphi
théatre, san s une seule piece de canon; il avait 
a sa droite les grenadiers, l'artillerie, la cava
lerie, longeant la route dufleuve, et venant 
déboucher par l'escalier d'Incanale sur son 
aanc droit. A S3 gauche, Lusignan tournait 
Rivoli. Les boulets de V ukassovich, lancés de 
l'autre rive. de l' Adige, arrivaient sur sa tete. 
Placé sur le plateau, il empechait la jonction 
des différentes armes; ii foudroyait l'infanterie 
privée de ses canons; il refoulait la cavalerie 
et l'artillerie, engagées dans un chemín #roit 
d tournant. Pen lui inlportait alors qlleLusl-' 
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gnau fit effort pOllr le tonrner, et que Yul,as"
sovich lui lan<;;at quelques boulets. 

Son plan arreté avec sa promptill1de accou
tllmée, ii commen<;;a l'opération avant le jour. 
Joubert avaít été obiigé de se résserrer potlr 
n'occuper qu'une étendue proportionnée a ses 
fbrces; et il était a craindre que l'infanterie des
cendant les degrés du . Monte-Baldo , ne vint 
faite sa jonction avec la tete de la colonne gra
vissant par Incanale. Bonaparte, bíen avant le 
jOlll', <lonna l'éveil auxtroupes de Joubert, 
qui, apres quarante-huit heures de combat, 
prenaient un peu de reposo n fit attaquer les 
postes avancé s de l'infanterie autrichienne, 
les replia, et s'étendit plus largement sur le 
plateau. . 

L'actÍon devint extremement vive. I..'infante
ríe autrichienne, sans canon s , plia ctevant la 
nótl'e, qui était armée de sa formidable artil
lerie, et recula en demi - cercle vers l'amphi
théatre dn Monte-Baldo. Mais un événement 
f:icheux arrive dans l'instant a notre gauche. 
Le corps de Liptay, qui tenait I'extrémité dl1 
demi-cercle ennemi, dOlllle sur la gauche de 
Joubert, composée des quatre-vingt-neuvieme 
el vingt-cinquieme demi-brigades, les surprend, 
les rompt, et les oblige a se retirer en désor
dre. La quatorzieme, venant immédiatemellt 
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apres ces dcux demi-brjgades, se forme en 
crochet pour couvrir le reste de la ligne, et 
résiste avec un admirable courage. Les Autri
chieos se réunissent contre elle, et sont pres 
de l'accabler. lis veulent surtout luí enlever ses 
canoos, dont les chevaux ont été tués. Déja 
ils arrivent sur les pieces, lorsqu'un officier 
s'écrie : « Grenadiers de la quatorzieme, lais
serez-vous enlever vos pieces?» Sur-Ie-champ 
cinquante hommes s'élancent a la suite du 
brave offióer, repoussent les AutrÍchiens, s'at
tellent aux pieces, et les ramenent. 

Bonaparte, voyant le danger, laisse Berthier 
sur le point menacé, et part au galop pour 
Rivoli, afin d'aIler chercher dll secours. Les 
preuüeres troupes de Masséna arrivaient a 
peine, apres avoir marché toufe la nuit. Bo
na parte se saisít de la trente-deuxieme, deve
uue fameuse par ses exploíts durant la campa
gne, et la porte a la gauche, pour rallíer les 
deux demi-brigades qui avaient plié. L'intré
pide Masséna s'avance a sa tele, rallie derriere 
luí les troupes rompues, et renverse tout ce 
qui se présente a sa rencontrc. 11 repousse les 
Antrichiens, et vicnt se placer a coté de la qua
torzÍeme, qui n'avait cessé de faire des prodiges 
de valeur. Le combat se trouve ainsi rétabli sur 
ce point, et l'armée occupe le demÍ-cercle du 

VIII, 34 
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plateau. Mais l'échec momelltané de la gauche 
avaít oblígé J,Ouhert a se replier avec la droíte; 
il cédait du terrain, et déja l'infanterie autri
chienne se rapprochait une seconde fois du 
point que Bonaparte avait mis tant d'intéret 
a lui faire ahandonner; elle a11ait joindre le 
débouché par lequel le chemi.n tournant d'ln
canale ahoutissait sur le plateau. D:ms ce meme 
instant, la colonne composee d'artillerie et de 
cavalerie, et précédée de plusieurs hataillons 
de grenadiers, gr·avissait le chemin tournant, 
et, avec des efforts Íncroyables de bravoure, 
en repoussait ]a trente-neuvieme. Vukasso
vich, de l'autre rive de l' Adige, bo<;ait une 
grele de boulets pour protéger cette espece 
d'escalade. Déja les grenadiers avaient gravi le 
sommet du défilé, et la cavalerie débonchait a 
leur suite sur le plateau. Ce n'était pas tont: 
la colonne de Lusignan, dont on avait vo au 
loin les fellx, et qu'on avait aperl,;ue a la gau
che toumant la position des Fraol,;ais, venait 
se mettre sur leurs derrieres, intercepter la 
route de V érone, et harrer le chemín a Rey, 
qui arrivait de Castel-Novo avec la division de 
réserve. Déja les soldats de Lllsignan, se voyant 
sur les derrieres de l'armée fran<;:aise, hattaient 
des mains, et la croyaient prise. Ainsi sur ce 
plateau, serré de front par un demi-cercle d'in. 
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fanterÍe, tourné a gauche par une forte co
lonne, escaladé a droite par le gros de l'armée 
autrichienlle, et lahouré par les boulets quí 
partaient de la rÍve opposée de l' Adige sur ce 
platean, Bonaparte était ¡solé avec les seules 
divisions Joubert et Masséna, au milieu d'une 
nuée d'ennemis. Il étaít avec seize mille hom
mes, enveloppé par quurante au mojns. 

Dans ce moment si redoutable, iI n'est pas 
ébranlé. Il conserve toute la chaleur et toute 
la promptitude de l'inspiratíon. En voyant les 
Alltrichiens de Lusígnan, il dit : Ceux-la sont 
ti /lOUS, et il les laisse s'engager sans s'inquié. 
ter de lcur mouvement. Les soldats, devinant 
¡eur général, partagent sa confiance, et se di
sent aussi : lis sont ti nous. 

Dans cet instant, Bonaparte ne s'occupe que 
de ce qui se passe clevant lui. Sa gauche est 
couverte par l'hérolsme de la quatorzieme et 
de la trente-deuxieme; sa droite est menacée 
a la fois par l'infanteríe qui a repris l'offen
sive, et par la coloIlue qui escalade le plateau. 
Il ordonne sur-Ie-champ des mouvements dé· 
cisifs. Une batterie d'artillerie légere, deux es
cadrons, sons deux braves ofliciers, I~eclerc et 
Lasalle, sont dirigés sur le déhouché envahi. 
Joubert, qui, avec l' extreme <Imite, avait ce 
débollché a dos, fait volte-filce ave e un corps 

34· 
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d'infanterie légere. Tous chargent a la fois. 
L'artiJ1erie mitraille d'aborcl tout ce qui a dé
bouché; la cavalerie et l'infanterie légere char
gent ensuite avec vigueur. Joubert a son che
val tué; il se releve plus terrible, et s' élance 
sur l'ennemi un fusil a la maín. Tout ce qui a 
débouehé, grenadiers, ca valerie , artillerie, 
tout est précipité pele-mele dan s l'escalier tour
nant d'Incanale. Un clésordre horrible s'y ré
pand; quelques pieces, plongeallt dans le dé
filé , Y augmentent l'épouvante et la confu
sion. Achaque pas on tue, on fait des pri
sonniers. Apres avoir déJivré le plateau des 
assaillants qui l'avaient escala dé , Bonaparte 
reporte ses eoups sur l'infanterie, qui était 
rangée en demi-cercle devant lui, et jette sur 
elle Joubert avec l'infanteric légere, Lasalle 
avec deux eents hussards. A eette nouvelle at
taque, l'épouvante se répand dans eette in
fanterie, privée maintenant de tout espoir de 
jonetion; elle fuit en désordre. Alors toute 
notre ligne demi-cireulaire s'ébranle de la 
droite a la gauche, jette les Autrichiens con
tre l'amphithéatre du Monte-Baldo, et les pour
suít a outrance dans les montagnes. Bonaparte 
se ·reporte ensuite sur ses derrieres, et vient 
réaliser sa prédiction sur le eorps de I.usignan. 
Ce corps, en voyant les clésastres de I'armée 
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autríchíenne, s'aper~oit bientot de son sort. 
Bonaparte, apres l'avoir milraillé, ordonné a 
la dix-huitieme et a la soixante-quillZieme de
mi-brigades de le charger. Ces braves demi
brigades s'ébranlent en entonnant le chane du 
départ, et poussent Lusignan sur la route de 
V érone, par laquelle arrivait Rey avec la divi
sion de réserve. Le corps autrichien résiste 
d'abord, puis se retire, et vient donner con
tre la tete de la division Rey. Épouvanté a 
eette vue, il invoque la clémence du vain
queur, et met bas les armes, au nombre de 
quatre mille soldats. On en avait pris déja deux 
mille dans le défilé de l'Adige. 

Il était cinq heures, et on peut di re que 
l'armée autrichienne était anéantie. Lusignan 
était pris; l'infanterie, qui était venue par les 
montagnes, fuyait a travers des roehers af
freux; la eolonne prineipale était engouffrée 
sur le bord du fleuve; le eorps accessoire de 
Vukassovich assistait inutilement a ce désastre, 
séparé par l'Adíge du champ de bataille. Cette 
admjrable victoire n'étourdit point la pensée 
de BOl1<lparte; il songe au Bas - Adige qu'il a 
laissé menacé; il juge que JOllbert, avec sa 
brave division, et Rey avec la divisiou de ré
serve, sufIiront pour por ter les derniers coups 
a l' ennemi, et ponr lui enlever des milliers de 



534 llÉVOLUTION FJlANyAlSE. 

prisonniers. n" rallie la division Masséna, qui 
s'était battue le jour précédent a v érone, qui 
avait ensuite marché toute la nuit, s'était battue 
tout lejourdu '25(r4),et il part avec elle pour 
marcherencore toute la uuit qui vasuivre, et yO' 

ler a de nouveaux combats. Ces braves soldats, le 
visage joyeux, et comptant sur de nouvelles vic
toires, semblent ne pas sentir les fatigues. Ils vo
lent plutot qu'ils ne marchent pour aller couvrir 
Mantoue, dont quatorze lieues les séparent. 

Bonaparte apprend en route ce qui s'est 
passé sur le Bas-Adige. Provera, se dérobant a 
Augereau, a jeté un pont a Anghuiari, un pel1 
au-dessus de Legnago; il a laissé HoenzoJern 
au-deHt de l'Adige, et a marché sur Mantoue 
avec neuf ou dix mille hommes. Augereau, 
averti trop tard, s'est jeté cependant a sa suite, 
I'a pris en queue, et lui a fait deux mili e pri
sonniers. Mais avec sept a huit mille soldats, 
Provera marche sur l\lantoue pour se joindre 
a la garnison. BOllaparte apprcnd ces détails 
a Castel-Novo. Il craint que la garnison avertie 
ne sorte pour donner la maill uu corps quí 
arrive, et ne prenne le corps de blocus entre 
deux feux. Il a marché toute la Huit du '25 
an '26 (14-15) avec la divisioll Masséna, il la 
fait marcher encore tout le jour du '26 ( 15), 
pour qu'elle arrive le SOll' !levant Mantoue, Il 
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y dirige en outre les réserves qu'jl avait lais
sées intermédiairement a Villa-Franca, et y vol e 
de sa personne pour y faire ses dispositions. 

Ce jOllr meme dll 26 (15), Provera était 
arrivé devant Mantoue. Il se présente au fall
hourg de Saint-George, dans lequel était placé 
MioUis avec tout au plus quinze cents hommes. 
Pro'Vera le somme de se rendre. Le brave Miol· 
lis lui répond a coups de canon. Pro vera , re~ 
poussé, se porte du coté de la citadelle, espé
rant une sortie de Wurmser; mais iI trouv\': 
Serrurier devant luí. Il s'arrete au palais de la 
F'avorite, entre Saint-Georgc et la citadelle, el 

lance une barque a travers le lac, pour faire 
dire a Wurmser de déboucher de la place le 
lendemain matin. Bonaparte arrive dans la soi
rée, dispose A ugereau sur les derrieres de 
Provera, Victor et Masséna sur ses flanes, de 
maniere a le séparer de la citadelle par laquelle 
Wurmser doit essayer de déboucher. Il oppose 
Serrurier a Wurmser. Le lendemain 27 ni
vose (16 janvier) a la pointe du jour, la bataille 
s'engage. Wurmser débouche de la place, et 
attaque Serrurier avec fnrie; ce]ui·ci lui résiste 
avec une bravoure égale , et le contient le long 
des lignes de circonvallation. Víctor, a la tet<~ 
de la cinquante - septieme, quí dan s ce jom: 
re({ut le IlO!IJ de la 'l'arihle, s'élance SUl"'Pro-
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vera, et renverse tout ce qui se présente de
vant lui. Apres un combat opiniatre, Wurmser 
est rejeté dans Mantoue. Pmvera, traqué 
comme un eerf, enveloppé par Victor, Mas
séna, Augereau, inquiété par une sortie de 
Miollis, met has les armes avec six mili e bom
mes. Les jeunes volontaires de Vienne en font 
partie. Apres une défense honorable, ils ren
dent leurs armes, et le drapeau brodé par les 
mains de l'impératrice. 

Tel fut le dernier acte de eette immortelle 
opération, jugée par les mjlitaires une des plus 
belIeset des plus extraordillaires dont l'histoire 
fasse mention. On apprit que Joubert, pO<Jrsui
vant Alvinzy, lui avait enlevé encore sept mille 
prisonniers. On en avait pris six, le jour meme 
de la bataille de Rivoli, ce qui faisait treize; 
Augereau en avait fait deux mille; Provera en 
livrait six mille; on en avait recueilli mille de· 
vant Vérone, et encore quelques celltaines 
ailleurs; ce qui portait le nombre, en tmis 
jours, a vingt-deux ou vingt-trois mille. La di
visjon Masséna avait marché et combattn sans 
reltlche, depuis quatre journées, marchant la 
nuit, combattant le jour. Aussi Bonaparte écri
valt-il avec orgucil que ses soldats avaient sur
passé la rapidité tant vantée des légions de 
César. On cornprend pourquoi il attacha plus 
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tard au nom de Masséna celui de Rivoli. L'ac
tion dU25 (14 janvier) s'appela bataille de Ri
voli, ce He du 27 (16), devant Mantoue, s'ap
pela de ]a Favorite. 

Ainsi, en trois jours encore, Bonaparte avait 
pris ou tué une moitié de l'armée ennemie, et 
l'avait comme fl'appée d'lln coup de foudre. 
L' Autriche avait fait son dernier efIort, et maín
tenant I'Italie était a nons. Wurmser, rejeté dans 
l\fantolle, étaít sans espoir; il avait mangé tous 
ses chevaux, et les maladies se joignaient a la 
famine pour détruire sa garnison. Une plus 
longue résistance eút été inutile et contraire a 
l'humanité. Le vieux maréchal avait fait preuve 
d'un noble courage et d'llne rare opiniatreté, 
il pouvait songer a se rendre. n envoya un de 
ses officiers a Serrurier pour parlementer; c'é
tait Klenau. Serrurier en référa au général en 
chef, qui se rendít a la conférence. Bonaparte, 
enveloppé daus son mantean 1 etne se faisant 
pas connaitre, écouta les pourparlers entre 
Klenau et Serrurier. L'officier autrichien dis
sertait longuement sur les ressources quí res
taient a son géuéral. et assurait qn'il avait en
core pour trois mois de vivres. Bonaparte, 
toujours enveloppé, s'approche de ]a taLle au
pres de Iaquelle avait líeu cette conférence, 
saisit le papier sur lequel étaient écrites les 
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propositions de Wurmser, et se met a tI'acel' 
quelques lignes sur les ntarges, sans mot dire, 
eL au grand étonnement de Klenau, qui ne 
comprenait pas l'action de l'inconnu. Puis se 
levant et se déeouvrant,Bonaparte s'approche 
de Klenau : « Tenez, lui dit-il, voila les COIl

(( ditions que j'accorde a votre maréchal. S'il 
( avait seulement pOUl' quinzc jours de vivres, 
« et qu'il parlat de se reudre, iI ne mériterait 
« aueune capituIation honorahle. Pllisqu'iI vous 
« envoie, c'est qll'il est réduit a l'extrémité. Je 
«( respecte son age, sa bravoure et ses mal
« heurs. Portez-Iui les conditions que je lni 
« accordc; qu'iI sorte de la place demain, daus 
( un mois ou dans si~, il n'aura des conditiolls 
(( ni meilleures, ni pires. n peut rester tant 
( qu'il conviendra a son honneur. » 

A ce langage, a ce ton, Klenau reconnul 
l'illustre capitaine, et courut porter a Wurm
ser les conditions qu'illui avait faítes.· Le viéux 
maréehal fut pleín de reconnaissance, en voyanl 
la générosité dont usait envers lui son jeune 
adversaire. Il lui accordait la permission de 
sortit, librement de la place avec tout son état
major; il lui accordait meme deux cents cava
liel's, cinq cents hommes a son choix, et six 
pieces de canon, ponr que sa sortie flit lllOillS 
humiliante. La garnison dut etre cOlHluite ~j 
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Tries te , pOllr y etre échangée contre des pri
sonniers fran«;;ais. W urmser se bata d'accepter 
ces conditions; et pour témoigner sa gratitude 
au général fran«;;ais, iI l'instruisit d'un projet 
d'empoisonnement tramé contre lui dans les 
États du pape. Il dut sortir de Mantoue le 14 
pluvióse (~ février). Sa cOIlsolation, en quit
tant Mantoue, était de remettre son épée an 
vainqueur lui-meme; mais il ne trouva que le 
brave Serrurier, devant lequel il fut obligé de 
défiler avec tout son état-major; Bonaparte 
était déja parti pour la Romagne, pour aller 
chatier le pape et punir le Vaticano Sa vanité, 
aussi profollde que son génie, avait calculé 
autrement que les vanités vulgaires : il aimait 
mieux etre absent que présent sur le lieu du 
triomphe. 

Muntoue renaue, l'Italie était définitivement 
conquise, et cette campagne terminée. 

Quand on en considere l'ensemble, l'imagi
nation est saisie par la multitude des batail
les, la fécondité des conceptioilS et l'immen· 
sité des résultats. Entré en halie avec trente 
et quelq lles mille hommes, Bonaparte sépare 
d'abord les Piémontais des Autrichiens a Mon
tenote el Mil/esimo, acheve de détruire les 
premicrs a MOllc1ovi, ¡mis COllrt apres les se
conds, passe dcvant j'UX le Pó a Plaisance, 
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l'Adda a Lodi, s'empare de la Lombardie, s'y 
arrete un instant, se remet bientot en marche, 
trouve les Autrichiens renforcés sur le Mincio, 
et acheve de les détruire 11 la bataille de Bor
ghetto. La, iI saisit d'un eoup d'reil le plan de 
ses opérations futures : c'est sur l' Adige qu'il 
doit s'établir, pour faire front aux Autrichiens; 
quant aux princes quí sont sur ses derrieres, 
il se contentera de les contenir par des uégo
ciations et des menaces. On lui envoie une 
seconde armée sous Wurmser; il ne peut la 
haUre qu'en se concentrant rapidement, et en 
frappant alternativement chacune de ses mas
ses isolées; en homme résolu, iI saerifie le blo
eus de Mantoue, écrase Wurmser a Lonato, 
Castiglione, et le rejette dans le Tyrol. Wurm
ser est renforcé de nouveau, eomme l'avait été 
Beaulieu; Bonaparte le prévient dans le Tyrol, 
remonte l'Adíge, culbute tout devant lui a Ro
ve red o ,se jette a travers la vallée de la Brenta , 
coupe Wurmserqui eroyaitle couper luí-meme, 
le terrasse a Bassano, et l'enferme daos Man~ 
toue. e'est la seconde armée autrichienne dé
truite apres avoir été renforcée. 

Bonaparte, toujours négociant, menac;;ant 
des bords de I'Adige, attend la troisieme ar
mée. Elle est formidable; elle arrive avant 
qu'il ait re ({U des renforts, iI est forcé de cé-
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der devant elle, il est réduit au désespoir, iI 
va succomber, Jorsqu'il trouve, au milieu d'un 
marais impraticable, deux lignes débouchallt 
dans les flanes de l' ennemi, et s'y jette avec 
une incroyable audace. II est vainqueur encore 
a Arcole. Mais l'ennemi est arreté, et n'est pas 
détruit; il revient une derniere foís, et plus 
puissant que les premieres. D'une part, il des
cend des montagnes; de l'autre, ii longe le 
Bas-Adige. Bonaparte découvre le seul point 
ou les colonnes autrichiennes, circulant dans 
un pays montagneux, peuvent se réunir, s'é
lance sur le célebre plateau de Rivoli, et, de 
ce plateau, foudroie la principale armée d' Al
vinzy; puis, reprenant son vol vers le Bas
Adige, enveloppe tout entiere la colonne qui 
l'avait franchi. Sa oerniere opération est la plus 
belle, car iei, le bonheur est uní au génie. 
Ainsi, en díx moís, outre l'armée piémontaise, 
trois armées formidables, trois foís renforcées, 
avaient été détruites par une armée qui, forte 
de trente et queiques mille hommes a l'en
trée de la campagne, n'en avaít guere rec;u 
que vingt pour réparer ses pertes. Ainsi, cin
quante-cinq mille Franc;ais avaient battu plus 
de deux eent miIle Autrichiens, en avaient 
pris plus de quatre-víngt mille, tué ou blessé 
plns de vingt mille; ils avaient livré douze ha-
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taíIles rangées, plus de soixante combats, passé 
plusieurs fleuves, en bravant les flots et les 
feux ennemis. Quand la guerre est une routine 
purement mécanique, consistant a pousser et 
a tuer l'ennemi qu'on a devant soí, elle est 
peu digne de l'histoire; mais quand une de 
ces rencontres se présente, ou l'on voit une 
masse d'hommes mue par une seule et vaste 
pensé e , qui se développe an milieu des éclats 
de la foudre avec autant de netteté que ceHe 
d'un N ewton ou d'nn Descartes dans le silencc 
du cabinet, alors le spectacle est digne du 
philosophe, autan!: que de l'homme d'état et 
<Iu militaire : et, si ceUe identification de la 
multitude avec un seul individu, <fui produit 
la force a son plns haut degré, sert a proté
ger, a défendre une noble cause, ceHe de la 
liberté, alors la scene devient anssi mOl'ale 
qn'elle est grande. 

Bonaparte conrait maintenant a de nouveaux 
projets; iI se dirigeait vers Rome, pour termi
ner les tracasseries de cette cour de pretres, 
et pour revenir, non plus sur l' Adige, mais 
sur Vienne. Il avait, par ses succes, ramené la 
guerre sur son véritable théatre, ceIui de l'I
talie, d'ou l'on pouvait fondre sur les états 
héréditaires de l'empereur. Le gouvernement, 
pclairé par ses f'xp]oits Ini envoyait des ren-
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JiJrts, avcc lcsquels il pouvaít aller a Vienne 
dicter une paix glorieuse , an nom de la répu
hliqne fran~aise. La fin de la campagne avaít 
relevé toutes les. espérances que son commen
cernent avait fait naltre. 

Les triomphes de Rivoli mirent le comble a 
la joie des patriotes. On parlait de tous cotés 
de ces vingt-deux mille prísonniers, et on c.ltaiL 
le témoignage des autorités de Milan, quí les 
avaient passés en revue, et qui en avaient cer
tifié le nombre, pour répondre a tous les doutes 
de la malveíllance. La reddition de Mantoue 
vint mettre le comble a la satisfaction. Des cet 
instant, on crut la conquetc de I'Italie défi
nitive. Le cOllrrier qui portait ces nouvelles 
arriva le soir a Paris. On assembla sur-Ie
champ la garnison, et on les publia a la 
lueur des torches, an son des fanfares, au 
milieu des cris de joie de tous les Fran<,;ais at
taché s a leur pays. Jours a jamais célebres 
et a jamais regrettables pour nous! A quelle 
époqne notre patrie fut - elle plus belle et 
plus grande! Les orages de la révoJution pa
raissaient calmés; les murmures des partís 
retentissaient comme les derniers bruits de la 
tempete. On regardaít ces restes d'agitation 
eomme la vie d'un état libre. Le commerce et 
les finances sortaient d'l1ne el'ise épouvantable; 
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le sol entier, restÍtué a des mains industrien
ses, allait etre fécondé. Un gouvernement 
compasé de bonrgeois, nos égaux, régissait la 
république avec modération; les meilleurs 
étaient appelés a lenr succéder. TOlltes les voix 
étaient libres. La France, au combIe de la 
puissance, était maitresse de tout le sol qui 
s'étend du Rhin aux Pyrénées , de la mer aux 
Alpes. La Hollande, I'Espagne aIlaient unir 
leurs vaisseaux aux siens, et attaquer de eon
cert le despotisme maritime. Elle était resplen
dissante d'une gIoire immorteJle. D'admirables 
armées faisaient flotter ses trois cOllleurs a la 
face des roís q ui avaíent voulu l'anéalltir. Vingt 
héros, divers de caractere et de talent, pareils 
seulement par l'age et le courage, condui
saient ses soldats a la victoire. Hoche, K.léber, 
Desaix, Moreau, Joubert, Masséna, Bonaparte, 
et une foule d'au tres encore , s'avan<;aient en
semble. On pesait leurs mérites divers; mais 
aueun reíl encore, si per<;ant qu'il put etre, ne 
voyait dans eette génération de héros les mal
heureux ou les eoupables; aucun reil ne 
voyaitcellli qui allait expirer a la fIeur de l'age, 
atteint d'un mal inconnu, eelui qui mOllrrait 
sous le poignard musulman, ou sous le fen 
ennemi, celllí qlli opprimerait la liberté, eelui 
qui trahirait sa patrie: tons paraissaient grands, 
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¡mrs, heureux, plcins d'avenir! Ce !le fut la 
qu'un moment; mais iI n'y a que des moments 
dans la vie des peuplcs, eomme dans eeHe des 
individus. Nous allions retrouver l'opulence 
avee le repos; quant a la liberté et a la gloire, 
nous les avions 1. .•. « Il faut, a dit un aneien , 
« que la patrie soit llon-seulcment heureuse, 
« mais suffisamment gIorieuse. » Ce vreu était 
aceompli. Fran<;ais, qui avons vu depuis notre 
liberté étouffée, notre patrie envahie, nos hé
ros fusillés ou infideles a leur gloire , n'oublions 
jamais ces jours immortels de liberté, de gran
deur, et d'espérance! 

FIN DU TOME HUITIEME. 

VIII. 35 
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LES dernieresvictoiras de Rivoli et de la Favo
rite , la prise de Mantoue, avaient rendu a la
France toute sa supériorité. Le dircctoire, tou-

IJC. 1
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jours aussi vivement injurié, inspirait la plus
grande crainte aux puissances. La moitié de
I'Europe , écrivait Mallet-Dupan", est au» ge
noux de ce dioan , el marchande l' honneur
de devenir son tributaire. Ces quinze mois d'un
régne ferme et brillant avaient cons~lidé les
cinq directeurs au pouvoir, mais y avaient dé
veloppé aussi leurs passions et leurs caracteres.
Les hommes ne peuvent pas vivre long-temps
ensemble sans éprouver bientót du penchant
ou de la répugnance les uns pour les autres ,
et sans se grouper conformément aleurs incli
nations. Carnot , Barras, Rewhel, Laréve!
liére-Lépeaux, Letour~eur,formaientjdéja des
groupes différents. Carnot était systématique,
opiniátre et orgueilleux. Il manquait entiére
ment de cette qualité qui donne al'esprit l'é
tendue et la justesse, au {:aractere la facilité.
n était pénétrant, approfondissait bien le sujet
qu'il examinait; mais une fois engagé dans une
erreur il n'en revenait paso Il était probe, cou
rageux, tres-appliqué au travail, mais ne par
donnait jamais ou un tort, ou une blessure
faite a son amour-propre; il était spirituel et
original, ce qui est assez ordinaire chez les

.. Correspondance secrete avec le gouvernemcnt dt' Ve

nise.
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hcmmes concentres en eux-mérnes. Autrefois
il s'était brouiHé avec les memhres du comité
de salut public, cae il était impossible que Son
orgueil sympathlsAt avec celui de Robéspierre
et de Saint-Just , et que songrand courage flé
chit devant leur ,Pcspotisme. Aujourd'hui la
méme chose ne pouvait manquer de lui arriver
au dírectoire. Indépendamment des occasions
qu'il avait de se heurter avec ses collegues, 'eh

s'occupant en commun d'une tache aussi diffi~

eile que celle du gouverrrement, et qui provo
que si naturellement la diversité des avis, il
nourrissait d'anciens ressentiments, particulie
rement contre Barras. Tous ses penchants
d'homme sévere , probe et laborieux , I'éloi
gnaient de ce collegue prodigue; débauéhé el
paresseux; mais il désestait' surtout en lui le
chef de ces therrnidoriens , arnis et vengeurs
de Danton, et persécuteurs de la viéille Mon
tagne. Carnot, qui était l'un des principaux au
teurs de la mort de Danton , et qui avait faiUi
plus tard devenir victime des persécntions díri
gées centre les montagnards, ne pouvait pár
donner aux thermidoriens: aussi nourrissait-Íl
contre Barras une haine profonde.

Barras avait serví autrefois dans les Indes; il
y avait montré le courage d'un soldat. Il était
propre, dans les troubles, a montar il cheval ,

lo
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et, comme on a VU, il avait gagné de cette
maniere sa place au directoire. Aussi, dan s
toutes les occasions difficíles, parlait-il de mon
ter encore acheval et de sabrer les ennernis de
la république, Il était grand et beau de sa per
sonne; rnais son regard avait quelque chose de
sombre et de sinistre, qui était pell d'accord
avec son caractere., plus emporté que méchant,
Quoiquenourri daos un rang élevé , il n'avait
rien de distingué-danslesmaniéres, Elles étaient
brusques, hardies et communes,Il avaitune jus
tesse et une pénétratioo d'esprit qui, avec l'é
tude et .le travaíl, auraient pu devenir des
facultés tres - distinguées; mais paresseux et
ignorant, il savait tout au plus ce qu'on ap
prend dans une vie assez orageuse, et il Iais
sait percer, dans les choses qu'il était appelé
a juger tous les jours, assez de sens pour faire
regretter une éducation plus soignée. Du reste,
dissolu et cyoique, violent et faux comme les
méridionaux qui savent cacher la duplicité
sous la brusquerie; républicain par sentiment
el par position , mais homme sans foi, recevant
chez lui les plus violents révolutionnaires des
faubourgs et tous les émigrés rentrés en
France , plaisant aux .uns par sa violence tri
viale, convenant aux autres -par son esprit
d'intrigue , il était en réalité chaud patriote,

r
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el en secret il donnait des espérances a tous
les partís. A lui seul il représentait le partí
Danton tout entier, au génie pres du chef, qui
n'avait pas passé dans ses successeurs.

Rewbell, ancienavocat aColmar, avait con
tracté au barreau et dans nos différentes assern
blées une grande expérience dans le rnaniement
des affaires. A la pénétration, au discerne
ment les plus rares, il joignait une instruc
tion étendue , une mérnoire fort vaste , une rare
opiniátreté au travail, Ces qualités en faisaient
un homme précieux él la tete de l'état. Il dis
cutait parfaitement les affaires, quoiqu'un peu
argutieux, par un reste des habitudes du bar
reau. Il joignait él une assez belle figure l'ha
bitude du monde; mais il était rude et blessant
par la vivacité et l'ápreté de son langage. Malgré
les calomnies des centre -révolutionnaires et
des fripons, il était d'une sévere probité. Mal
hel1rellSernent il n'était pas sans un peu d'ava
rice; il aimait a employer sa fortune person
nelle d'une maniere avantageuse, ce qui lui
faisait rechercher les gens d'affaires , et ce qui
fournissait de fácheux prétextes ala calomnie.
Il soignait beaucoup la partie des relations ex
térieures, et il portait aux intéréts de la France
un tel attachement , qu'il eüt été volontiers in

juste a l'égard des nations étrangeres, Répu-
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blicain chaud , sincere el ferme, il appartenait
originairement a la partie modérée de la con
vention, et il éprouvait un égal éloignement
pourCarnot et Barras, l'un comme montagnard,
I'autre comme dantonien. Ainsi Carnot, Barras,
Rewhell, issustous trois de partis contraires,
se détestaient tous trois; ainsi les haines con
tractées pendant une longue el cruelle lutte,
ne s'étaient pas effacées sous le régime cousti
tutionnel; ainsi les cceurs ne s'étaient pas
merés, comme des fleuves qui se réunissent
sans confondre leurs eaux. Cependant, tout en
se détestant , ces trois hornmes contenaient
leurs ressentirnents , et travaillaient avee accord
al'oeuvre.commune.

Restaient Larévelliere - Lépeaux et Letour
neur, qui n'avaient de haine pour personne.
Letourneur, hon homme, vaniteux, mais d'une
vanité facile et peu importune, qui se conten
tait des marques extérieures du pouvoir , et des
hommages des sentinelles , Letourneur avait
pour Carnot une respectueuse soumission. Il
était prompt a donner son avis, mais aussi
prompt a le retirer, des qu'on lui prouvait
qu'il avait tort, ou des que Carnot parlait. Sa voix

dans touteslesoccasions appartenait aCarnot.
Larévelliére, le plus nonnéte et le meilleur des

hommes, joignait aune grande variété de con-

ti 4. , .. ~ ss
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naissances un esprit juste et observateur. Il
était appliqué, et capable de donner de sages
avis sur tons les sujets; il en donna d'excel
lents dans des occasions importantes. Mais il
était souvent entrainé par les iUusions, ou arrété

par les scrupules d'un coeur pUl'. Il aurait voulu
quelquefois ce qui érait impossible , et il n'osait
pas vouloir ce qui était nécessaire ; cal' il faut un
grand esprit pour calculer ce qu'on doit aux
circonstances, sans blesser les príncipes. Par
lant bien, et d'une fermeté rare, il était d'une
grande utilité quand il s'agissait d'appuyer les
bons avis, et iI servait beaucoup le direetoire
par sa considération personnelle,

Son role, au milieu de collégues qui se dé
testaient, était extrémement utile. Entre les
quatre directeurs, sa préférence se prononcait
en faveur du plus honnéte et du plus capable,
c'est-á-dire , de Rewbell. Cependant, il avait
évité un rapprochement intime, qui eút été de
son gout, mais qui I'eút éloigné de ses autres
collegues. I1 n'était pas sans quelque pen
chant pour Barras, et se serait rapproché de
lui, s'il l'eüt trouvé moins corrompu et moins
faux. Il avait snr ce collegue un certain as
cendant par sa considération , sa pénétration
el sa fermeté. Les roués se moquent volontiers
de la vertu, mais ils la redoutent quand elle
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joint a la pénétratíon gui les devine, le cou
rage qui sait ne pas les craindre. Larévelliere
se servait de son inf1uence sur Rewbell el

Barras, pour les maintenir en bonne harmonie·
entre eux, et avec Carnot. Gráce a ce concilia
teur , et gFa:ce aussi a leur zele commun ponr
les intéréts de la république, ces direcleurs vi
vaient convenablement ensemble, et poursui
vaient leur tache, se partageant dans les ques
tions qu'ils avaient á décider , beaucoup plus
d'apres leur apinion que d'apres leurs haines.

Excepté Barras, les directeurs vivaient dans
leurs familles, accupant chacun un apparte
ment au Luxembourg. Ils déployaient peu de
luxe. Cependant Larévelliere , qui aimait assez
le monde, les artsetles sciences, etqui se croyait
obligé de dépenser ses appointements d'une ma
niere utile al'état, recevait chez lui des savants
et des gens de lettres r mais il les traitait avec
simplicité et cordialité. II s'était exposé mal
heureusement aquelque ridicule, sans y avoir
du reste contribué en aucune maniere. 11 pro
fessaiten tout point la philosophie du dix-hui
tiérne siecle , telle qu'elle était exprimée dans
la profession de foi du 'vicaire savoyard. Il 50U

haitait la chute de la religion catholique , et se
flattaít qu'elle finirait bientót si les gouverne
rneuts avaientla prudence de n'employercontre
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elle que l'indifférenee et l'oubli. Il ne voulait pas
des pratiqHes superstitieuses et des images ma
térielles de la divinité; mais il eroyait qu'il íal
lait aux hommes des réunions, ponr s'entrete
nir en commun de la morale et de la grandeur
de la création. Ces sujets en effet ont besoin
d'étre traités daos des' assemblées; paree que
les hommes y sont plus prompts as'émonvoir,
et plus accessibles 311X sentiments élevés et gé
néreux. II avait développé ces idées dans un
écrit, et avait dit qu'il faudrait un jour faire
succéder aux cérémonies du culte catholique
des réunions assez semblables acelles des pro
testants, mais plus simples encore, et plus dé
gagées de représentation. Cette idée , accueillie
par quelques esprits bienveillants , fut aussitót
mise aexécution UII frere du célebre physicien
Haüy forma une société qu'il intitula des Théo
philanthropes, et dont les réunions avaient pour
but les exhortations morales, les leetures phi10
sophiques et les chants pieux..Il s'en forma plus
d'une de ce genre. Elles s'étahlirent dans des
salles louées aux frais des associés, et sous la
surveillance de la police. Quoique Larével
Iiére crút eeUe institution bonne, et capable
d'arracher aux églises catholiques heancoup
de ces ames tendres qui ont besoin d'épancher
en commun Ieurs sentiments religieux, il se
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garda de jamais y figurer ni lui ni sa famille ~

flour ne pas avoir l'air de jouer un role de chef
de secte, et ne pas rappeler le pontificar de Ro
bespierre. Malgré la réserve de Larévelliere ~

la malveillance s'arrna de ce prétexte pour ver
ser quelque ridicule sur un magistrat univer
sellement honoré, et qui ne laissait aucune
prise ala calomnie, Du reste, si la théophilan
thropie était le sujet de quelques plaisanteries
fort peu spirituelles chez Barras, ou dans les
journaux royalistes, elle attirait du reste assez
peu l'attention , et ne diminuait en rien le res
pect dont Larévelliére-Lépeaux était entouré,

Celui des directeurs qui nuisait véritablement
ala considération du gouvernement, c'était Bar
ras. Sa vie n'était pas simple et modeste comme
celle de ses collegues ; il étalait un luxe et une
prodigalité que sa participation aux profits des
gens d"affaires pouvait seule expliquer; Les fi
nances étaient dirigées avec une prohité sévére

par la majorité direetoriale v et par l'excellent
ministre Ramel; mais on ne pouvait pas empé
cher Barras de recevoir des fournisseurs 011 des
banquiers qu'il appuyait de son influence, des
parts de bénéfices assez considérables. JI avait
mille moyens encere de fournir a ses dépen
ses: la France devenait l'arhitre de tant d'états

grands et petits , que heaucoup de princes de-
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vaient.rechercher sa faveur, et payer de sorn
mes considérables la promesse d'une voix au
directoire, On yerra plus tard ce qui fut tenté
en ce genre. La représentation que déployait
Barras aurait pu .n' étre pas inutile, car des
chefs d'état doivent fréquenter beaucoup les
hommes pour les étudier , les connaitre el les
choisir; mais ils'entourait , outre les gens d'af
{aires, d'intrigants de toute espéce , de femmes
dissolues et de fripons. Un cynisme honteux
régnait dans ses salons. Ces liaisons clandes
tines qu'on prend a tache, dans une société
bien ordonnée , de couvrir d'un voile, étaient
publiquement avouées. On allait a Gros-Bois
se livrer a des orgies, qui fournissaient aux
ennemis de la république de puissants argu
ments centre le gouvernement. Barras du reste
ne cachait en rien sa conduite, et, suivant la
coutume des débauchés , airnait a publier ses
désordres. I1 racontait lui-méme devant ses

collegues , qui lui en faisaient quelquefois de
graves reproches, ses hauts faits de Gros-Beis
et du Luxembourg; il racontait comment il
avait forcé un célebre fournisseur du temps
de se cbarger d'une maitresse qui commencait
a lni étre acharge, et aux dépenses de laquelle
il ne pouvait plus suffire; comrnent il s'était
vengé sur un journaliste , l'ahbé Poncelin , des
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invectives dirigées contre sa personne; corn
IDeDt, apres l'avoir attiré au Luxembourg , ji

l'avait fait fustiger par ses domestiques. Cette
conduite de prince mal élevé, dans une répu
blique, nuisait singulierement au directoire 'T

et l'aurait déconsidéré entierement , si la re
nommée des vertus de Carnotet de Larével
Iiere n'eút contre-balancé le mauvais effet des
désordres de Barras.

Le directoire, institué le lendemain du 15
vendémiaire *, formé en haine de la contre
révolution , composé de régicides et atraqué
avec fureur par les royalistes, devait étre
chandement républicain. Maís chacun de ses
membres participait plus ou moins aux opi
nions qui divisaient la France. Larévelliére et
Rewbell avaient ce républicanisme modéré ,.
mais rígide, aussi opposé aux emportements de
93 qu'aux fureurs royalistes de 95. Les gagnera,

la contre-révolution était impossible. L'instinct
si sur des partis leur apprenait qu'il n'y avait
rien a obtenir d'eux , ni par des séductions,..
ni par des flatteries de journaux. Aussi n'a

vaient-ils ponr ces deux directeurs que le
hlárne le plus amer. Quant a Barras et aCar
not, il en était autrement. Barras, quoiqu'il vit;

.. An IV, 4 octobrc 1795.
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tout le monde, étaiten réalité un révolution
naire ardent, Les faubourgs l'avaient en grande
estime, et se souvenaient toujours qu'il avait
été le général devendémiaire, et les conspira
teurs du camp de 'Grenelle avaient cru pou
voir compter sur lui, Aussi les patriotes le
combJaient d'éloges, et les royalistes l'acca
blaíent d'invectives. Quelques agents seerets du
royalisme,rapprochés de lui par un commun
esprit d'intrigue, pouvaient bien, eomptant
sur sa dépravation , concevoir quelques espé
rances; mais e'était une opinion a eux parti
culiere. La masse do partiI'abhorrait et le pour
suivait avec fureur.

Carnot , ex-montagnard, aneien membre du
comité de salut public ,et exposé apres le 9
thermidoradevenir victime de la réaction roya
liste, devait étre certainement un républieain
prononcé, et l'était effectivement. Au premier
moment de son entrée au directoire, il avait
fortement appuyé tous les choix faits dans le
parti montagnard ; mais peu a peu, a mesure
que les terreurs de vendémiaire s'étaient cal
mées, ses dispositions avaient ehangé. Carnot,
rnéme au comité de saíut public, n'avait ja
mais airné la tourbe des révolutionnaires tur
hulents , et avait fortement contribué a dé-
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truire les hébertistes, En voyant Barras, qui
tenait a rester roi de la canaille, s"entourer
des restes du parti jacobin , il était devenu hos
tile pour ce parti; il avait déployé beaucoup
d'énergie dans l'affaire du camp de Grenelle ,et
d'autant plus que Barras était un peu compro
mis dans cette échauffourée. Ce n'est pas tont:
Carnot était agité par des souvenirs. Le repro
che qu'on lui avait fait d'avoir signé les actes
les plus sanguinaires du comité de salut pa
blic , le tourrnentait. Ce n'était pas assez a ses
yeux des explications fort naturelles qu'il avait
dounées ; il aurait voulu par tous les moyens
prouver qu'il n'était pa.snn monstre; et il était
capable de beaucoup de sacrifices pour donner
eette preuve. Les partis savent tout, devinent
tout; ils ne sont difficiles a l'égard des hommes
que lorsqu'ils sont victorieux; mais quand ils
sont vaincus, ils se recrutent de toutes les ma
nieres, et mettent particuliérernent un grand
soin a flatter les chefs des armées. Les roya
listes avaient bientót connu les dispositions de.
Carnot al'égard de Barras et du parti patriote,
lls devinaient son besoin de seréhabiliter; ils sen·
taient son importance militaire , et ils avaient
soin de le traiter autrernent que ses collégues ,
et de parler de lui de la maniere qu'ils savaient
la plus capable de le toucher. Aussi, tandis que

'.._y ;(
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la cohue de leurs journaux ne tarissait pas d'in
j tires grossieres pour Barras, Larévelliere et
Rewbell, elle n'avait que des éloges pour l'ex
montagnard et régicide Carnot. D'ailleurs , en
gagnant Carnot , ils avaient aussi Letourneur ,
et c'étaient deux voix acquises par une ruse
vulgaire, mais puissante , comme toutes celles
qui s'adressent a l'amour-propre. Carnot avait
la faiblesse de céder a ce genre de séduction ;
et, sans eesser d'étre fidele a ses eonvietions
intérieures, il formait, avee son ami Letour
neur, dans le sein du direetoire, une espece
d'opposition analogue a celle que le nouveau
tiers formait dans les deux eonseils. Dans toutes
les questions soumises a la décision du direc
toire , il se prononcait pour l'avis adopté par
l'opposition des conseils. Ainsi, dans toutes les
questions relatives a la paix et a la guerre, il
votait pour la paix , a l'exemple de l'opposition,
qui affeetaít de la demander saus cesse. Il avait
fortement insisté pour qu'on fit a l'empereur
les plus grands sacrifices, pour qu'on signat la
paix avec Naples et avec Rome, sans s'arréter
a des conditions trop rigoureuses.

De pareils dissentiments ont apeine éclaté,
qu'ils font des progres rapides. Le partí qui
veut en profiter loue a outrance ceux qu'il veut
gagner, et dé verse le bláme sur les autres.
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Cette tactique avait eu son succes accoutumé.
Barras, Rewbell, déja ennemis de Carnot, lui
en vonlaient encore davantage depuis les élo
ges dont il était l'objet , et lui imputaient le
déchainement auquel eux - mémes étaient en
butte. Larévelliere employait (le vains efforts
pour calmer de tels ressentiments ; la discorde
n'en faisait pas moins de funestes progres ; le
public, instruit de ce qui se passait, distin
guait le directoire en majorité et minorité, et
rangeait Larévelliere , Rewbell et Barras d'une
part, Carnot et Letourneur de l'autre,

On classait aussi les ministres. Cornme on
s'attachait beaucoup á critiquer la direction des
finan ces , on poursuivait le ministre Ramel,
adrninistrateur excellen t , que la situation pé
nible du trésor obligeait a des expédients blá
mables en tout autre ternps , mais inévitables
dans les circonstances. Les impóts ne rentraient
que difficilement a cause du désordre effroya
ble de la perception. Il avait fallu réduire
l'imposition fonciére ; et les contributions in
directes rendaient beaucoup moins qu'on ne
l'avait présumé. Souvent on se trouvait sans
aucuns fonds a la trésorerie j et , dans ces cas
pressants, on prenait sur les fands de l'ordi
naire ce qui était destiné a l'extraordinaire , OH

bien on anticipait sur les recettes, et on faisait
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tous les marchés bizarres et onéreux auxquels
les situations de ce genre donnent lieu, On
criait alors aux abus et aux malversations , tan
dis qu'il aurait fallu au contraire venir au se
caurs du gouvernement. Ramel, qui remplissait
les devoirs de son ministere avec autant d'in
tégrité que de Iumieres , était en butte a toutes
les attaques et traité en ennemi par tous les
jaurnaux. Il en était ainsi du ministre de la
marine Truguet, cannu comme franc répu
blicain, eomme l'ami de Hoehe, et eomme
l'appui de tous les officiers patrio tes ; ainsi du
ministre des affaires étrangeres , Delacroix , ca
pable d'étre un bon administrateur, mais du
reste mauvais diplomate, trop pédant et trop
rude dans ses rapports avee les ministres des
puissances; ainsi de Merlin, qui, dans son ad
ministration de la justice, déployait toute la
ferveur d'un républicain montaguard. Quant
aux ministres de l'intéríeur, de la gnerre et de
la police, Benezech , Petiet et Cochon, on les ,
rangeait entierement a parto Benezech avait es
suyé tant d'attaques de la part des jacobins,
ponr avoir proposé de revenir' au commerce
libre des subsistances et de ne plus nourrir
París, qu'il en était d.evenu agréable au partí
contre-révolutionnaire, Administrateur habile ,
mais élevé sous l'ancien régime qu'il regrettait ,

IX. ?
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il méritait en partie la faveur de ceux qui le
louaient. Petiet, ministre de la g~erre, s'ac
quittait bien de ses fonctions; mais créaturc
de Carnot, il en partageait entierement le sort
aupres des partis. Quant au ministre Cochon •
il était recommandé aussi par ses liaisons avec
Carnot; la découverte qu'il avait faite des com
plots des jacobins, et son zele dans les pour
suites dirigées contre eux , lui valaient la fa
veur du parti contraire, qui le louait avec
affectation.

Malgré ces divergences, le gouvernement
était encore assez uni pour adrninistrcr avec
vigueur et poursuivre avec gloire ses opérations
contre les puissances de l'Europe. L'opposi
tion était toujours contenue par la majorité
conventionnelle, restée dans lecorps législatif.
Cependant les élections approchaient, et le
moment arrivait oú un nouveau tiers , élu sous
l'influence du moment, remplacerait un autre
tiers conventionnel. L'opposition se flattait
d'acquérir alors la majorité, et de sortir de l'é
tat de soumission dans lequel elle avait vécu.
Aussi , son langage devenait plus hant dans les
deux conseils , et laissait percer ses espérances.
Les membres de cette minorité se réunissaient
a Tivoli pour s'y entretenir de Ieurs projets
et y concerter leur marche. Cette réunion de
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députés était devenue un club des plus violents,
connu sous le norn de club de Clich,Y. Les jour
naux participaient a ce mouvement. Une mul
titude de jeunes gens, qui sous l'ancien régime
auraient fait de petits vers, déclamaient dans
cinquante ou soixante feuilles contre les ex
ces de la révolution et contre la convention, a
laquelle ils irnputaient ces exceso On n'en vou
lait pas, disaicnt-ils, a la républíque, mais a
ceux qui avaient ensanglanté son berceau. Les
réunions d'électeurs se formaient par avance,
et on táchait d'y préparer les choix. C'était en
tout le langage, l'esprit, les passions de ven
démiaire ; c'était la méme bonne foi et la méme

dnperie dans la masse, la méme ambition dans
quelques individns, la mérne perfidie dans
quelques conspirateurs, travaillant secretement
ponr la royauté.

Cette faction royaliste, toujours battue, mais
toujours créduIe et intrigante, renaissait sans
cesse. Partout oú iI y a une prétention appuyée
de quelques secours d'argent, il se trouve des
intrigants prétsala servir par demisérables pro
jets. Qnoiq~e Lemaitre eüt été condamné a
mort, que laVendée fUtsoumise,et que Pichegru
eút été privé du commandement de l'armée du
Rhin, les menées de la contre-révolution n'a-

2.
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vaient pascessé;ellescontinuaient au contraire
avec une extreme activité, Toutes les situations
étaient singuliérement changées. Le prétendant,
qualifié tour a tour de eomte de Lille Oll de
Louis XVIII, avait quitté Vérone, comme on
a vu, pour passel' a l'armée du Rhin. Il s' était

arre té un moment dans le camp du prince de
Coudé , oú un accident mit sa vie en péril.
Étant aune fenétre , il recut un coup de fusil,
et fut légerement effleuré par la balle. Ce fait,
dont l'auteur resta inconnu , ne pouvait man
quer el'étre attribué au directoire, qui n' était

pas assez sot pour payer un crirne profitablc
seulement au eomte d' Artois. Le prétendant ne
resta pas long-temps aupres du prince de Conde.
Sa présence dans l'armée autrichienne ne con
venait pas au eabinet de Vienne, qui n'avait
pas voulu le reconnaitre , et qui sentait com
bien elle envenimerait encore la querelle avec
la France , querelle déja trop coúteuse et trop
eruelle. On luí signifia l'ordre de partir, et, sur
son refus, on fit rnarcher un détachement pour
l'y contraindre. Il se retira alors a Blankem
bourg, oú il continua d'étre le centre de toutes
les correspondances, Condé demeura avec son
eorps sur le Rhin. Le comte d'Artois, apres ses
vains projets sur la Vendée, s'était retiré en
Écosse , d'oú il correspondait encore avec
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quelques intrigants, allant el venant de la Ven
dée en Angleterre.

Lernaitre étaut mort, ses associés avaient pris
sa place et lui avaient succédé daos la confiance
du prétendant. C'étaieut , comme on le sait
déja , l'abbé Brottier , ancien préeepteur, La
ville-Heurnois, ci-devant maitre des requétes ,

un certain chevalier DespomeUes, et un offi
cier de marine nomrné Duverne de Presle.
L'ancien systeme de ces agents, placés aParis,
était de tout faire par les intrigues de la capi
tale, tandis que les Vendéens prétendaient
tout faire par J'insurrection armée, el le prince
de Condé tout par le moyen de Pichegru. La
Vendée étant soumise, Piehegru étant con
damné ala retraite , et une réaction menacante
éc1atant contre la révolution, les agents de París
furent d'autant plus persuades que ron devait
tout attendre d'un mouvement spontané de
l'intérieur. S'ernparer d'abord des élections ,
puis s'emparer par les élections des conseils,
par les conseils du directoire el des places ,
leur semblait un moyen assuré de rétablir la
royaulé, avec les moyens mémes que leur four
nissait la république. Mais ponr cela il faHait
mettre un terme acette divergence d'idées qui
avait toujours régné dans les projets de centre
révolutiou, Puisaye, resté sccretement en bre
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tagne, y révait , eomme autrefois, I'insurrec
tion de eette provinee. M. de Frotté, en N01'

mandie, táchait d'y préparer une Vendée, mais
ni l'un ni l'autre ne voulaient s'entendre avec
les agents de Paris. Le prinee de Condé, dupé
sur le Rhin dans son intrigué avec Píchegru,
voulait toujours la conduire a part, sans y
méler ni les Autriehiens, ni le prétendant, et
c'est a regret qu'il les avait mis dans le secreto
Pour mettre de l'ensemhle dans ces projets in
cohérents, et surtout pour avoir de l'argent,
les agents de Paris firent voyager l'un d'entre
eux dans les provinces de l'Ouest, en Angle
terre, en Écosse, en Allemagne et en Suisse. Ce
fut Duverne de Presle qui fut choisi. Ne pou
vant pas réussir apriver Puisaye de son com
mandement, on essaya, par l'influence du
comte d'Artois, de le rattacher au systeme de
l'agenee de París, et de l'obliger a s'entendre
avec elle. On obtint des Anglais la chose la
plus importante, quelques secours d'argent,
On se fit donner des pouvoirs par le préten
dant, qui faísaient ressortir toutes les intrigues
de l'agenee de París. On vit le prinee de Con dé ,
qu'on ne rendit ni intelligent, ni maniable.
On vit M. de Précy, qui était toujours le pro
moteur secret des troubles de Lyon et du Midi;
enfin on concerta un plan général quí n'avait



DIRECTOIRI<: (J 797). 2J

d'ensemble el d'unité que sur le papier , et qui
n'empéchait pas que chacun aglt a sa facon ,
d'apres ses intéréts et ses prétentions.

Il fut convenu que la France entiere se par
tagerait en deux agences, l'une comprenant
rEst et le Midi, l'autre le Nord et l'Ouest, M. de
Précy était a la tete de la premiere , les agents
de París dirigeaient la seconde. Ces deux agences
devaíent se concerter dans toutes leurs opéra
tions, et eorrespondre directement avec le
prétendant qui lenr donnait ses ordres, On
imagina des associations secretes sur le plan de
celles de Babreuf. Elles étaient isolées entre
elles, et ignoraient le 110m des chefs, ce qui
empéchait qu'on ne saisit toute la conspiration
en saisissant l'une des parties, Ces associations
devaient étre adaptées a l'état de la France,
Comme on avait vu que la plus grande partie
de la population, san s désirer le retour des
Bourbons , vouJait l'ordre, le repos, et impu
tait au directoire la continuation du systérne

révolutionnaire , on forma une maconnerie
dite des philanthropes, qui s'engageaient auser
de leurs droits électoraux et a les exercer en
faveur d'hommes opposés au directoire. Les
philanthropes ignoraient le but secret de ces
meuées , et on ne devait leur avouer qu'une
seule intention , celle de renforcer l'oppositíon.
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Une autre association , plus secrete, plus cou
centrée, moins nombreuse, et intitulée des
fideles, devait se composer de ces hommes
plus énergiques et plus dévoués , auxquels on
pouvait révéler le secret de la faction. Les fideles
dezaient étre secretement armés et préts a
tous les coups de main, Ils devaient s'enróler
dans la garde nationale, qui n'était pas encore
organisée, et, a la faveur de ce costurne , exé
cuter plussürement les ordres qu'on leur don
nerait, Leur mission obligée ,indépendamment
de tout plan d'insurrection , était de veiller
aux élections; et si on en venait aux mains ,
comme cela était arrivé en vendémiaire , de
voler au secours du parti de l'opposition. Les
fldeles contribuaient en outre a cacher les
émigrés et les prétres , a faire de faux passe
parts, a persécuter les révolutionnaires et les
acqnéreurs de hiens nationaux. Ces associa
tions étaient sous la direction de chefs mili
taíres, qui correspondaient avec les deux
agences principales, et recevaient leurs ordres,
Tel était le nouveau plan de la faction , plan
chimérique, que l'histoire dédaignerait de ra~

porter, s'il ne faisait connaitre les réves dont
les partis se repaissent dans leurs défaites, Mal
gré ce prétendu ensemble, l'association du
Midi n'aboutissait qu'a produire des compa-
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gníes anonymes, agissant sans direction et sans
but , et ne sui vant que l'inspiration de la
vengeance et du pillage. Puisaye, Frotté, Boche
cot , dans la Bretagne et la Normandie, travail
laient a part a refaire une Vendée, et désa
vouaient la contre-révolution mixte des agents
(le Paris. Puisaye fit méme un manifeste pour
déclarer que jamais la Bretagne ne seconderait
des projets qui ne tendraient pas a rendre par
la force ouverte une royauté absolue et entiére
a la famille de Bourhon.

Le prince de Condé continuait de son coté
a correspondre directement avec Pichegru,
dont la conduite singuliere et bizarre ne s'ex
plique que par l'embarras de sa position. Ce
général, le seul connu dans l'histoire pour s'e
tre fait hattre volontairement , avait lui-méme
demandé sa démission. Cette conduite devra
paraitre étonnante, cal' c'était se priver de
tout moyen d'influence, et par conséquent se
mettre dans l'impossibilité d'accomplir ses pré
tendus desseins. Cependant on la comprendra
en examinant la position de Pichegru : il ne
pouvait pas rester général sans mettre enfin a
exécution les projets qu'il anuoncait , et pour
lesquels il avait recu des sommes considera
bies. Pichegru avait devant Iui trois exemples ,
tous trois fort différents , celui de Bouillé, de
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Lafayette et de Dumouriez , qui lui prouvaient
qu'entrainer une armée était ehose impossi
ble. Il voulait done se mettre dans l'impuis
sanee de rien tenter, et c'est la ee qui expli
que la demande de sa démission , que le
direetoire, ignorant encore tout-a-fait sa tra
hison , ne luí aceorda d'abord qu'á regret. Le
prince de Condé et ses agents furent fort sur
pris de la conduite de Piehegru, et cruren t

qu'il lenr avait escroqué leur argent, et qu'au
fond il n'avait jamais voulu les servir. Mais a
peine destitué , Piehegru retonrna sur les bords
du Rhin, sous pretexte de vendré ses equipa
ges, et passa ensuite dans le J ura , qui était
son pays natal. De la il continua a correspon
dre avec les agents du prince , et ·leur pré
sentasa démission eomme une. combinaison
tres-profonde. Ilallait, disait-il , étre consi
déré comme une victime du directoire , il al
lait se lier avee tous les royalistes de 1'inté
rieur et se faire un parti immense ; son armée ,
qui passait sous les ordres de Moreau, le re
grettait vivement, et , au premier revers qu'elle
essuyerait, elle ne manquerait pas de réclamer
son aneien général, et de se révolter pour
qu'on le lui rendit. 11 devait profiter de ce
moment ponr lever le masque, accourir a son
armée , se donner la dictature, et proclamer
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la royauté. Ce plan ridicule, eút-il été sincere,
aurait été déjoué par les succes de Moreau ,
qui , mérne pendant sa fameuse retraite , n'a
vait cessé d' étre viotorieux. Le prince de Condé ,

les gélléraux autrichiens qu'il avait été obligé
de mettre dans la confidence, le ministre an
glais en Suisse, Wickam, commencaient acroire
que Pichegru les avait trompés. lis ne voulaient
plus continuer cette correspondance ; mais sur
les instances des agents intermédiaires, qui ne
veulent jamais avoir fait une vaine tentative,
1a correspondance fut continuée, pour voir si
on en tirerait quelque prpfit. Elle se faisait
par Strasbourg , au moyen de quelques espions
qui passaient le Rhin et se rendaient aupres
du général autrichien Klinglin; et aussi par
Bale, avec le ministre anglais Wickam. Piche
gru resta dans le Jura san s accepter ni refuser
l'ambassade de Suéde , qu'on lui proposa,
mais travaillant a se faire nommer rléputé ,
payant les agents du prince des plus miserables
promesses du monde, et recevant toujours des
sommes considérables. 1I faisait espérer les
plus grands résultats de sa nomination aux
cínq-cents; il se targuait d'une influence qu'il
n'avait pas; il prétendait donner au directoire
des avis perfides, et l'induire ades détermina
tions dangereuses; il s'attribuait la longue ré-
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sistance de Kehl, qu'il disait avoir couseillée
pour compromettre l'armée. On comptait peu
sur ces prétendus services. l\'I. le eomte de
13ellegarde écrivait: ~ «Nous sommes dans la
situation du joueur qui veut regagner son ar
gent, et qui s'expose a perdre encore pour re
eouvrer ee qu'il a perdu.» Les gélléraux autri
chiens continuaient cependant acorrespondre ,
paree qu'á défaut de grands desseins, ils re
cueillaient au moins de précieux détails sur
l'état et les mouvements de l'armée francaise.
Les infames agents de eette correspondance
envoyaient au général Klinglin les états et les
plans qu'ils pouvaient se procurer. Pendant
le siége de Kehl, ils n'avaient eessé d'indi
qller eux-rnémes les points sur lesquels le
feu ennemi pouvait se diriger avec le plus
d'effet.

Tel était done alors le róle misérable de Pi
ehegru. Avee un esprit médiocre , iI était fin
et prudent, et avait assez de tact et d'expé
rience pour croire tout projet de eontre-révo
lution inexéeutable dans le momento Ses éter

nels délais , ses fables pour amuser la erédulité
des agents du prinee, prouvent sa conviction
aeet égard; et sa eonduite dans des circons
tances importantes le prouvera mieux encore.
Il n'en recevait pas moins le prix des projets
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qu'il ne voulait pas exécuter , et avait l'art de
se le faire offrir sans le demander.

Du reste, c'était la la conduite de toas les
agents du royalisme. lis mentaient avec impu
dence , s'attribuaient une influence qu'ils n'a
vaient pas, et prétendaient disposer des hom
mes les plus importanjs, sans leur avoir souvent
adressé la parole. Brottier, Duverne de Presle
et Laville- Heurnois se vantaient de disposer
d'un grand nombre de députés dans les deux
conseils, et se promettaient d'en avoir bien
plus encore apres de nouvelles élections. Il
n'en était rien cependant; ils ne communi
quaient qu'avec le député Lemereretun nommé
Mersan, qui avait été exclu du eorps législa
tif , en vertu de la loi dn 3 brumaire contre
les parents d'émigrés. Par Lemerer ils préten
daient avoir tous les députés composant la
réunion de Clichy. Ils jugeaient, d'apres les
discours et la maniere de voter de ces députés,
qu'ils applaudiraient probablement a la res
tauration de la monarchie, et ils se croyaient
autorisés par la a offrir d'avance leur dévoue
ment et mérne leur repentir au roi de Blan
kembourg. Ces misérables en imposaient ace
roi, et calomniaient les membres de la réunion
de Clichy. 11 y avait la des ambitieux qui
étaient ennemis des conventionnels , paree que
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les conventionnels occupaient le gouvernement
tout entier , des hommes exaspérés contre la
révolution, des dupes qui se laissaient con
duire , mais tres-pea d'hommes assez hardis
pour songer a la royauté, et assez capables
pour travailler utilement a son rétablissement.
Ce n'en était pas moins sur de tels fondements
que les agents du royalisme bátissaient leurs
projets et leurs promesses.

C'est l'Angleterre qui fournissait a tous les
frais de la contre-révolution présumée; elle en
voyait de Londres en Bretagne les secours que
demandaitPuisaye.Le ministre anglais en Suisse,
Wickam, était chargé de fournir des fonds aux
deux agences de Lyon et de Paris , et d'en faire
parvenir directement aPichegru, qui était, sui
vant la correspondanee,cavépour les grands caso

Les agents de la contre-révolution avaient la
prétention de preñdre l'argent de I'Angleterre
et de se moquer d' elle. Ils étaient convenus
avee le prétendant de recevoir ses fonds, sans
jamais suivre aueune de ses vues , sans jamais
obéir a aueune de ses inspirations, dont il fal
lait, disait-on , se défier. L'Angleterre n'était
point leur dupe, et avait pour eux tout le mé
pris qu'ils méritaient. Wickam, Pitt, et tous
les ministres anglais, ne comptaient pas du
tout sur les oeuvres de ces messieurs , et n' en
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espéraient pas la contre-révolution. Illeur fal
Iait des brouillons qui troublassent la France,
qui répandissent I'inquiétude par leurs projets,
et qui, sans mettre le gouvernement dans un
péril réel , Iui causassent des craintes exagé
rées. Ils consacraient volontiers un mili ion ou
deux par an acet objet. Ainsi les agents de la
contre-révolution se trompaient, en eroyant
tromper les Anglais. Avee toute leur bonne
volonté de faire une escroquerie, ils n'y réus
sissaient pas; et I'Angleterre ne comptait pas
sur de plus grands résultats que ceux qu'ils
étaient capables de produire.

Tels étaient alors les projets et les moyens
de la faction royaliste. Le ministre de la po
lice, Cochon , en eonnaissait une partie; il sa
vait qu'il existait a Paris des correspondants
de la cour de Blankembourg; cal' dans notre
longue révolution, oú tant de complots se sont
succédé, il n'y a pas d'exemple d'une conspi
ration restée inconnue. Il suivait attentivement
leur marche, les entourait d'espions , et atten
dait de leur part une tentative caraetérisée,
pour les saisir avee avantage. lIs lui en four
nirent bientót l'occasion. Poursuivant leur
beau projet de s'emparer des autorités, ils
songerent as'assurer d'abord des autorités mi
Iitaires de Paris. Les principales forces de la
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capitale consistaient dans les grenadiers dn
corps législatif, et dans le camp des Sablons,
Les grenadiers du corps légíslatif étaient une
troupe d'élite de douze cents hommes, que la
eonstitution avait plaeés aupres des deux con
seils, comme garde de su reté et d'honneur.
Leur commandant., l'adjudant-général Ramel,
était connu pour ses sentiments rnodérés , et
aux yeux des imbéciles agents de Louis XVIII,
e'étai tune raison suffisante pour le croire
royaliste. La force armée réunie aux Sablons
s'élevait a peu pres a douze mille hommes. Le
commandant de cette force armée était le gé
néral Hatry, brave homme qu'on n'espérait
pas gagner. On songea au colonel du 2 Je de
dragons, le nommé Malo, qui avait ehargé si
brusquement les jacobins lors de leur ridicule
tentative sur le camp des Sablons. On raisonna
pour lui eomme pour Ramel; et parce qu'il
avait repoussé les jacobins , on supposa qu'il
accueillerait les royalistes. Brottier, Laville
Heurnois et Duverne de Presle les sondérent
tous les deux, et leur firent des propositions
qui furent écoutées, et dénoneées sur-le-champ
au ministre de la police. Celui-ci enjoignit a
Ramel et Malo de continuer a écouter les cons
pirateurs, pour connaitre tout leur plan. Ceux
ei les laisserent développer Ionguement leurs
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projets, leurs moyens, leurs espérances; et on
s'ajourna a une prochaine entrevue, dans la
quelle ils devaient exhiber les pouvoirs qu'ils
tenaient de Louis XVIII. C'était le moment
choisi poul' les arreter. Les entrevues avaient
lieu chez le chef d'escadron Malo, dans I'ap
parternent qu'il occupait a l'École - Militaire.
Des gendarmes et des témoins furent cachés,
de maniere a tout entendre, et a pouvoir se
montrer a un signal donné. Le 1I pluvióse
( 30 janvier), en effet, ces misérables dupes
se rendirent chez Malo avec les pouvoirs de
Louis XVIII, et développerent de nouveau
leurs projets. Quand on les eut assez écoutés,
on feignit de les laisser partir, mais les agents
apostés les saisirent, et les conduisirent chez
le ministre de la police. Sur-le-champ on se
rendit aleurs domiciles, et on s'empara en leur
présence de tons leurs papiers. On y trouva
des lettres qui prouvaient suffisamment la
conspiration , et qui en révélaient en partie les
détails. On y vit , par exemple, que ces mes
sieurs composaient de leur chef un gonverne
ment tout entier. I1s voulaient dans le premier
moment , et 'en attendant le retour du roi de
Blankembourg, .laisser exister une partie des
autorités actuelles. Ils voulaient nommément
conserver Benezech a l'intérieur, Cochon a la

IX. 3
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police; et si ce dernier, comme régicide, ef
farouchait lesroyalistes , ils projetaient de met
tre a sa place M. Siméon OH M. Portalis. Ils
voulaient encore placer aux finan ces M. Barbé
Marbois, qui a, disaient-ils, des talents, de l'ins
truction , et qui passe pour honnéte. Ils n'a
vaient point consulté certainement ni Benezech,
ni Cochon, ni MM. Portalis, Siméon et Barbé
Marbois , auxquels ils étaient totalement in
connus; mais ils avaient disposé d'eux 1 comme
d'usage , aleur insu, et sur leurs opinions pré
sumées.

La découverte de ce complot produisit une
vive sensation , et prouva que la république
devait toujours étre en garde contre ses an
ciens ennemis. Il causa un véritable étonne
ment dans toute l'opposition, qui aboutissait
au royalisme sans s'en douter , et qui n'était
nullement dans le secreto Cet étonnement prou
vait combien ces misérables se vantaient, en
annon~an~ 11 Blankembonrg qu'ils disposaient
d'un grand nombre de membres des deux
conseils. Le directoire voulut sur-le-champ les
livrer a une commission militaire, Ils déeliné
rent cette compétence, en soutenant qu'ils
n'avaient point été surpris les armes ala main,
ni faisant une tentative de vive force. Plusieurs
députés , qui s'unissaient de sentiment a leur
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cause, les appuyer'ent dans les conseils; mais
le directoire n'en persista pas moins a les tra
duire devant une commission militaire , comme
ayant tenté d'embaucher des miliraires.

Leur systeme de défense fut assez adroit. lis
avouerent leur qualité d'agents de Louis XVIII,
mais soutinrent qu'ils n'avaient d'autre mission
que celle de préparer l'opinion, et d'attenrlre
rl'elle seule, et non de la force, le retour aux
idées monarchiques. lis furent condamnés a
mort , mais leur peine fut commuée en une
détention , pour prix des révélations de Du
verne de Presle ". Celui-ci fit all directoire une
longue déclaration , qui fut insérée au registre
secret, et dan s laquelle il dévoila toutes les me
nées des royalistes. Le directoire, instruir de
CeS détails , se garda de les publier, pour ne
point apprendre aux conspirateurs qu'il con
naissait Ieur plan tout entier, Duverne de Presle
ne luí dit rien sur Pichegru, dont les intrigues,
aboutissant directement au prince de Condé ,
étaient restées inconnues aux agents de Paris ;
maisil déclara vaguement, d'apres des ouí
<Jire, que l'on avait essayé de pratiquer des
intelligences dans I'une des principales armées.

eette arrestation de leurs principaux agents

.. [9 germinal (8 avril}.

3.
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aurait pu déjouer les intrigues des royalistes,
s'ils avaient eu un plan bien lié; mais chacun
agissant de son coté, et asa maniere, l'arresta
tion de Brottier, Laville-Heurnois et Duverne
de Presle, n'empécha point MM. Puisaye et de
Frotté d'intriguer en Normandie et en Breta
gne, M. de Precy aLyon, et le prince de Condé
dans l'armée du Rhin.

On jugea peu de temps aprés Babreuf et ses
complices; ils furent tous acquittés, excepté
Baboeuf et Darthé qui subirent la peine de
mort *.

L'affaire importante était celle des élections.
Par opposition au directoire ou par royalisme,
une foule de gens s'agitaient pour les influen
cero Dans le Jura, on travaillait afaire nommer
Pichegru; aLyon M. Imbert-Colomes , I'un des
agents de Louis XVIII dans le Midi. A Ver
sailles , on faisait élire un M. de Vauvilliers ,
gravement compromis dans lé complot décou
yerto Partout enfin on préparait des choix hos
tiles au directoire. A París, les électeurs de la
Seine s'étaient réunis pOUl' concerter leurs
nominations. Ils se proposaient d'adresserIes
demandes suivantes aux candidats: AS-lit ac
quis des biens nationaux? As-tu étéjournaliste?

,.. 6 prairial (2.5 mai).
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As-tu écrit , agi et fait quelque chose dans la
réoolution? On ne devait nommer aucun de
ceux qui répondraient affirmativement sur ces
questions, De pareils préparatifs annoncaient
cambien était violente la réaction contre tous
les hommes qui avaient pris part a la révolu
tion. Cent journaux déclamaicnt avec véhé
menee, et produisaient un véritable étourdisse
ment sur les esprits, Le directoire n'avait, pour
les réprimer, que la loi qui punissait de mort
les écrivains provoquant le retour ala royauté.
Jamais des juges ne pouvaient consentir a ap
pliquer une loi aussi crueIle. JI demanda pour
la troisiéme fois aux conseils , de nouvelles dís
positions législatives qui lui furent encare re
fusées. Ilproposa aussi de faire préter aux
électeurs le serment de haine a la royauté;
une vive discussion s'engagea sur l'efficacité
du serment, et on modifia la proposition , en
changeant le serrnent en une simple déclara
tion. Chaque électeur devait déclarer qu'il était
également opposé a l'anarchie et a la royauté.
Le directoire, sans se permettre aucun des
moyens honteux, si souvent employés dan s les
gouvernements représentatifs pour influer sur
les élections, se contenta de choisir pour com
missaires aupres des assemblées, des hommes
connus par leurs sentíments républícains, et
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ele faire écrire des circulaires par le rmrnstre
Cochon , dans lesquelles il recommandait aux
électeurs les candidats de son choix. On se
récria beaucoup contre ces circulaires, qui
n'étaient qu'une exhortation .insignifiante , el
point du tout une injonction; car le nombre,
l'indépendanee des électeurs, surtout dans un
gouvernement 011 presque toutes les places
étaient électives , les mettaient a l'ahri de l'in
fluence du directoire.

Pendant qu'on travaillait ainsi aux élections,
on s'occupait beaucoup du choix d'un nouveau
direeteur. La question étaít de savoir lequel
des cinq serait désigné par le sort , conformé
ment a la constitution , pour sortir du direc
toire : si o'était Barras, Rewbell ou Larével
Iiére-Lépeaux , l'opposition était assurée , avec
le secours du nouveau tiers, de nommer un
directeur de son choix. Alors elle espérait avoir
la majorité dans le gouvernement; en quoi elle
se flattait beaucoup , cal' bientót ses folies n'au
raient pas manqué d' éloigner d"elle Carnot et
Letourneur.

Le club de Clichy discutait bruyamment le
choix du nouveau directeur. On y proposait
Cochon et Barthélemy. Cochon avait perdu un
peu dans l'opinion des contre-révolutionnaires,
depuis qu'il avait fait arreter Brottier et ses
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compliees, surtout depuis ses eirculaires aux
électeurs. On préférait Barthélemy, notre em
bassadeur en Suisse, que ron eroyait secre
tement lié avec les émigrés et le prince de
Condé.

Les bruits les pIus absurdes étaient répandus
au milieu de eette agitation. On disait que le
directoire voulait faire arréter les députés nou
vellement élus, et empécher leur réunion ; on
soutenait méme qu'il voulait les faire assassiner.
Ses amis, de leur coté, disaient qu'on prépa
rait son aete d'accusation a Cliehy, et qu'on
n'attendait que le nouveau tiers pour le pré
senter aux einq-cents.

Mais tandis que les partis s'agitaient, dans
l'attente d'un événement qui devait altérer les
majorités , et changer la direction du gouver.
nement de la république, une campagne nou
veIle se préparait , et tout anuoncait qu'elle
serait la derniere, Les puissanees étaient apeu
pres partagées eomme l'année préeédente. La
France, unie al'Espagne et ala Hollaude , avait
a lutter avee I'Angleterre et l'Autriche. Les
sentiments de la eour d'Espagne n'étaient pas
et ne pouvaient pas étre favorables aux répu
blicains francais ; rnais sa politique, dirigée par
le prince de la Paix, était entieremeut pour
eux. Elle regardait leur allianee eomme le
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moyen le plus súr d'étre protégée centre leurs
principes, et se flattait avec raison qu'ils ne
voudraient pas la révolutionner, tant qu'ils
trouveraient en elle un puissant auxiliaire ma
ritime. D'ailleurs, elle avait une vieille haine
contre I'Angleterre, et se flattait que l'union
de toutes les marines du continent lui fourni..
rait un moyen de venger ses injures, Le prince
de la Paix, voyant son existence attachée acette
politique , et sentant qu'il pérírait avec elle,
employait, ala faire triompher des sentiments
de la famille royale , toute son influence sur la
reine; il Y réussissait parfaitement. Il résultait
toutefois de cet état de choses que les Francais
étaient indivíduellement maltraités en Espagne,
tandis que leur gouvernement y obtenait la
plus grande déférence a ses volontés, Malheu
reusement la légation franeaise ne sy conduisit
ni avec les égards dus a une puissance amie,
ni avec la fermeté nécessaire pour protéger les
sujets francais. L'Espagne, en s'unissant a la
France , avait perdu J'importante colonie de la
Trinité. Elle espérait que si la France se déli
vrait eette année de l'Autriche, et reportait
toutes ses forees eontre l'Angleterre, on ferait
expier acelle-ci tous ses avantages. La reine se
flattait surtout d'un agrandissement en Italie
ponr son gendre, le duc de Parrne. Il était ques,
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tion encore d'une entreprise contre le Portugal;
et, dans ce vaste bouleversement des états, la
cour de Madrid n'était pas sans quelque espé
rance de réunir toute la péninsule sous la méme
domination.

Quant ala HolJande, sa situation était assez
triste. Elle était agité e par toutes les passions
que provoque un changement de constitution.
Les gens raisonnables, qui voulaient un gou
vernement dans lequel on conciliát l'ancien
systeme fédératif avec l'unité nécessaire pour
donner de la force a la république batave,
avaient acombattre trois partis également dan
gereux. D'abord les orangistes, comprenant
toutes les créatures du stathouder, les gens vi
vant d'emplois , et la populace; secondement
les fédéralistes , comprenant toutes les familles
riches et puissantes qui .voulaient conserver
I'ancien état de choses, au stathoudérat prés ,
qui blessait leur orgueil; enfin les démocrates
prononcés, partí bruyant, audacieux , impla
cable, composé des tetes ardentes et des aven
turiers. Ces trois partís se combattaient avec
acharnement et retardaient l'établissement de
la constitution du pays. Outre ces embarras,
la HoIlande craignait toujours une invasion de
la Prusse, qui n'était contenue que par les
succes de la France. Elle voyait son commerce
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gené dans le Nord par les Anglais et les Rus
ses; enfin elle perdait toutes ses colonies par
la trahison de la plupart de ses eommandants.
Le cap de Bonne-Espérance , Trinquemale, les
Moluques étaient déja au pouvoir des Anglais.
Les troupes francaises , campées en Hollande
pour la eouvrir eontre la Prusse, observaient
la plus louable et la plus sévere discipline;
mais les administrations et les chefs militaires
ne s'y conduisaient ni avee ménagement, ni
avec probité. Le pays était done horriblement
surehargé. On en pourrait conclure que la Hol
lande avait mal fait de se lier a la France , mais
ce serait raisonner légérement, La Hollande,
placée entre les deux masses belligérantes, ne
pouvait pas échapper a I'influence des vain
queurs. Sous le stathouder , elle était sujette
de I'Angleterre et sacrifiée a ses intéréts ; elle
avait de plus I'esclavage intérieur, En s'alliant
a la France , elle courait les ehances attachées
a la nature de cette puissance, continentale
plutót que maritime , et eompromettait ses co
lonies; mais elle pouvait un jour, graee a I'u
nion des trois marines du continent, recouvrer
ce qu'elle avait perdu; elle pouvait espérer une
constitution raison nable sous la proteetion fran
caise. Tel est le sort des états : s'ils sont forts ,
ils font eux-mémes leurs révolutions, mais ils
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en subissent tous les désastres et se noient dans
leur propre sang; s'ils sont faibles , ils voient
leurs voisius venir les révolutionner a main
armée, et subissent tous les inconvénients de
la présence des armées étrangéres. Ils ne s'é..
gorgent pas, mais ils paient les soldats qui
viennent faire la poli ce chez eux. Telle était la
destinée de la Hollande, et sa situation par
rapport a nous. DaIJs cet état, elle n'avait pas
été fort utile au gouvernement fraucais. Sa ma
rine etson armée se réorganisaient tres-lente
ment; les rescriptions bataves, avec lesquelles
avait été payée l'indemnité de guerre de cent
millions, s'étaient négoeiées presque poul' ríen,
et les avantages de l'alliance étaient devenus
presque nuls pour la Franee: aussi il s'en était
ensuivi de l'humeur entre les deux pays. Le
directoire reprochait au gouvernement hollan
dais de ne pas tenir ses engagements, et le
gouvernement hollandais reproehait au direc
toire de le mettre dans l'impossibilité de les
remplir. Malgré ces nuages, les deux puissan
ces marchaient eependant au méme but. Une
escadre et une armée d'embarquement se pré
paraient en Hollande, pour concourir aux pro
jets du directoire.

Quant ala Prusse , une grande partie de l'Al
lemagne, au Danemark , a la Suéde et a la
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Suisse, la France était toujours avec ces états
dans les rapports d'une exacte neutralité. Des
nuages s'étaient élevés entre la Francc et l'A~

mérique. Les États-Unis se conduisaient anotre
égard avec autant d'injustice que d'ingratitude.
Le vieux Washington s'était laissé entrainer
dans le parti de John Adams et des Anglais,
qui voulaient ramener l'Amérique a l'état aris
tocratique et monarchique, Les torts de quel
ques corsaires et la conduite des agents du
comité de salut public leur servaient de pré
texte ; prétexte bien peu fondé, cal' les torts
des Anglais envers la marine américaine étaient
bien autrement graves; et la conduite de nos
agents s'était ressentie du temps, et devait étre
excusée, Les fauteurs du parti anglais répan
daient que la France voulait se faite céder par
l'Espagne les Florides et la Louisiane; qu'au
moyen de ces provinces et du Canada, elle
entourerait les États-Unis, y sernerait les prín
cipes dérnocratiques , détacherait successive
ment tous les États de l'Union, dissoudrait
ainsi la fédération américaine, et composerait
une vaste dérnocratie entre le golfe du Mexi
que et les cinq lacs. Il n'en était rien; mais ces
mensonges servaicnt a échauffer les tetes et
a faire des ennemis a la France. Un traité de
commerce venait d'étre conelu par les Améri-
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cains avec I'Angleterre; il renfermait des sti
pulations qui transportaient a eette puissance
des avantages réservés autrefois a la France
seu le , et dus aux services qu'elle avait rendus
ala cause américaine. L'avis d'une rupture avee
les États-Unis avait des partisans dans le gou
vernement francais. Monroé , qui était ambas
sadeur a Paris, donnait a cet égard les plus
sages avis au directoire. - La guerre avec la
France, disait-il , forcera le gouvernement amé
ricain ase jeter dans les hras de l'Ahgleterre, et
le livrera a son influence; l'aristocratie domi
nera aux Etats-Unis , et la liberté sera compro
mise. En souffrant patiemment, aucontraire, les
torts du président actuel, on le laissera sans
excuse, on éclairera les Américains, et on dé
cidera un choix contraire a la prochaine élec
tion. Tous les torts dont la France peut avoir
a se plaindre seront alors réparés. - Cet avis
sage el prévoyant l'avait emporté au direc
toire. Rewbell, Barras, Larévelliére le firent
triompher contre l'avis du systématique Car..
not, qui, quoique disposé ordinairement pour
la paix, voulait qu'on se flt donner la Loui
siane, et qu'on y essayát une république.

Tels étaient les rapports de la France avec
les puissances qui étaient ses alliées ou simple
ment ses amies. L'Angleterreet l'Autriche
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avaient fait, l'année précédente , un traité de
triple alliance avee la Russie; mais la grande
et fuurbe Catherine venait de mourir. Son suc
cesseur, Paul Ier, prince dont la raison était

peu solide, et s'écIairait par lueurs passageres ,
cornme il arrive souvent dans sa famille , avait
.montré beaucoup d'égardsaux émigrés francais,
et eependant peu d'empressement a exécuter
les conditions du traité de triple alliance. Ce
prince semblait étre frappé de la pnissance co
lossale de la révolution francaise , et on aurait
dit qu'il comprenait le danger de la rendre
plus redoutable en la eombattant; du moins
ses paroles a un Francais tres-connu par ses
lumieres et son esprit, le feraient eroire. Saos
rompre le traité , il avait fait valoir l'état de
ses armées et de son trésor ,et avait conseillé
a I'Angleterre et a I'Autriche la voie des né

gociations. L'Angleterre avait essayé de décider
le roi de Prusse a se jeter dans la coalition ,
mais n'y avait pas réussi. Ce prinee sentait qu'il
n'avait aucun intérét avenir au seconrs de son
plus redoutable ennemi, l'empereur. La France
lui promettait une indemnité en Allemagne
pour le stathouder , qui avait épousé sa soeur ;
il n'avait done rien a désirer pour Iui-mérne.
Il voulait seulement empécher que I'Autriche,
battue et déponillée par la Franee, ne s'indern-



DlHCTOlRE (i 797).

nisát de ses pertes en Allemagne; il aurait
méme désiré s'opposer a ce qu'elle recút des
indemnités en Italie : aussi avait-il déclaré que
jamais iI ne consentirait a ce que l'Autriche
recút la Baviere en éehange des Pays-Bas, et
il faisait en méme temps proposer son alliance
a la républiquc de Venise, lui offrant de la
garantir, dan s le cas oú la Franee et l'Autriche
voudraicnt s'accommoder a ses dépens, Son
but était done d'empécher que l'empereur ne
trouvát des équivalents pour les pertes qu'il
faisait en luttant centre la France,

La Russie n'intervenant pas encore dans la
lutte, et la Prusse persistant dans la neutralité,
l'Angleterre et l'Autriche restaient seules en
ligne. L'Angleterre était daus une situation fort
triste; elle ne redoutait plus, pour le moment
du moins, une expédition en Irlande , mais sa
banque était menacée plus sérieusement que
jamais; elle ne comptait pas du tout sur I'Au
triche, qu'elle voyait hors d'haleine, et elle
s'attendait avoir la France , apres avoir vaincu
le continent, l'accabler elle-méme de ses for
ces réunies. L'Autriche, malgré l'occupation
de Kehl et d'Huningue, sentait qn'elle s'était
perdue en s'opiniátrant eontre deux tetes de
pont, et en ne portant pas toutes ses forces en
Italie. Les désastres de Rivoli et de la Favorite ,
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la prise de Mantoue, la mettaient dans un pé
ril éminent. Elle était obligée de dégarnir le
Rhin, et de se réduire, sur cette frontiere , a
une véritahle infériorité , pour porter ses for
ces et son prince Charles du coté de l'Italie.
Mais pendant l'intervalle que ses troupes met
traient afaire le trajet du Haut-Rhin ala Piave
et a l'Izonzo, elle était exposée sans défense
aux coups' d'un adversaire qui savait saisir ad
mirablement les avantages du temps.

Toutes ses craintes étaient fondées; la France
lui préparaít, en effet, des coups terribles que
la caropagne que nous allons voir s'ouvrir ne
tarda pas a réaliser.
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CHAPITRE II.
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Etat de nos armées a I'ouverture de la campagne de 1797.
-Marche de Boñaparte contre les états romains, Traité
de Tolentino avec le pape.-Nouvelle eampagne centre
les A.utrichiens. Passage du Tagliamento. Combat de
Tarwís. - B.évolution dans les villes de Bergame,
Brescia et autres villes des états de Venise. - Passage
des Alpes Juliennes par Bonaparte. Marche sur Vienne.
Préliminaires de paix avec l'Autriche signés aLéoben.
- Passage du Rhin a Neuwied et aDirsheim. - Per
lidie des Vénitiens. Massaere de Vérone. Chute de la
république de Venise.

L'ARMÉE de Sambre-et-Meuse , renforcée d'une
grande partie de l'armée de I'Océan, avait été
portée a quatre-vingt mille hommes. Hoche,
qui en était devenu général, s'était arrété peu
de temps a Paris, ason retour de l'expédition

IX. 4
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d'Irlande , et s'était háté de se rendre a son
quartier-général, Il avait employé l'hiver a01'

ganiser ses troupes et a les pourvoir de ce qui
leur était nécessaire. Tirant de la Hollande el
des provincea d'entre Meuse et Rbin, qu'on
traitait en pays conquis , des ressources assez
grandes, il avait mis ses soldats a l'abri des
besoins qui affligeaient l'armée du Rhin. Ima
ginant une autre répartition des différentes ar
mes, il avait perfectionné son ensemble, et
lui avait donné la plus belle organisation. n
brúlait de marcher ala tete de ses quatre-vingt
mine hommes , et ne voyait aucun obstacle
qui pút l'empécher de s'avancer jusqu'au coeur
de l'Allemagne. Jaloux de signaler ses vues po
litiques , il voulait imiter l' exernple du général
d'Italie et créer a son tour une république.
Les provinces d'entre Meuse er Rhin , qui n'a
vaient point été , comme la Belgique, déclarées
territoire constitutionnel, étaient provisoire
ment 80U~ l'autorité militaire. Si, á la paix avec
l'empire, on les refusait a la France, POUl' ne
pas luí donner la ligne du Rhin, on pouvait
du moins consentir ace qu'elles fussent cons
tituées en une répuhlique índépendante, alliée
et amie de la nótre, Cette république, sous le
nom de république cisrhénane , aurait pu étre
indissoluhlement attachée a la France , et lui
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étre aussi utile qu'une de ses provinces. Hoche
profitait du moment pour lui donner une 01'

ganisation provisoire , et la préparer aI'état ré
publicain. Il avait formé a Bonn une cornmis
sion ,chargée de la double tache de l'organiser
et d'en tirer les ressources nécessaires a nos
troupes.

L'armée du Haut-Rhin , sous Moreau, était
loin de se trouver dans un état aussi satisfai
santo Elle ne laissait rien a désirer quant a la
valeur et a la discipline des soldats, mais elle
manquait du nécessaire; el le défaut d'argent,
ne permettant pas rnéme l'acquisition d'un
équipage de pont, retardait son entrée en
campagne. Moreau faisait de vives instances
pour obtenir quelques centaines de mille francs,
que la trésorerie était dans l'impossihilité de
lui fournir. Il s'était adressé , pour les obtenir,
au général Bonaparte ; mais il fallait attendre
que celui-ci eút achevé son excursion dans les
états du pape. Cette circonstance devait retar
del' les opérations sur le Rhin.

Les plus grands eoups, et les plus prompts,
allaient se porter en ltalie. Bonaparte , prét it
détruire aRivoli laderniere armée autrichienne,
avaít annoncé qu'il ferait ensuite une excur
sion de quelques joors dans les états du pape,
poul' le soumettre it la république, et y pren-

. 4·
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dre l'argent nécessaire aux besoins de l'armée;
il avait ajouté que si on lui envoyait un ren
fort de trente mille hommes, il franchirait les
Alpes J uliennes, et marcherait hardiment sur
Vienne. Ce plan, si vaste , était chimérique
I'année précédente , mais aujourd'hui il était
devenu possible. La politique seule du direc
toire aurait pu y mettre obstacle ; i1 aurait pu
ne pas vouloir remettre toutes lesopérations
de la guerre dans les mains de ce jeune homme
si absolu dans ses volontés. Cependant , le
bienveillaut Larévelliere insista fortement pour
qu'on lui fournit le moyen d'exécuter un pro
jet si beau, et qui terrninait la gue1'1'e si vite,
11 fut décidé que trente mille hommes lui se
raient envoyés du Rhin. La division Bernadotte
fut tirée de l'armée de Sambre-et-Meuse ; la
división Delmas de celle du Haut-Rhin, pour
étre acheminées toutes deux a travers les Al
pes aumilieu de l'hiver, Moreau fit les plus
grandsefforts pour mettre la division Delmas
en état de représenter convenablement l'ar
mée du Rhin en Italie; il choisit ses meilleures
troupes, et épuisa ses magasins pour les équi
pero On ne pouvait étre mú par un sentiment
plus honorable et plus délicat, Ces deux divi
SiOIlS, formant vingt etquelques míl1e hom
mes, passereut les Alpes en janvier, dans un
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moment oú personne ne se doutait de leur
marche. Sur le point ele franchir les Alpes, une
ternpéte les arréta , Les guides conseillaient ele
faire halte; on sonna la charge, et on brava
la ternpéte , tambour battant , enseignes dé
ployées, Déja ces eleux divisions elescenclaient
dans- le Piémont , qu'on ignorait encore leur
elépart du Rhin.

Bonaparte avait apeine signé la capitulation
ele Mantoue , qu'il était parti, sans attendre
que le maréchal Wurmser eút défilé elevant
lui , et s'était rendu a Bologne pour aller faire
la loi au pape. Le clirectoire aurait désiré qu'il
détruisit enfin la puissance temporelle du Saint
Siége; mais il ne lui en faisai t pas une ohliga
tion , et le laissait libre d'agir d'apres les cir
constances et sa volonté, Bonaparte ne songeait
point du tout a s'engager dans une pareille
en treprise. Tandis que tout se préparait dans
la Haute-Italie pour une marche au-dela eles
Alpes J uliennes, il voulait arracher encore une
OH deux provinces au pape, et le soumettre a
une contribution qui suff'it aux frais ele la
nonvelle campagne. Aspirer afaire elavantage,
c'était compromettre le plan généralcontre
l'Autriche. Il faltait méme que Bonaparte se
hátát beaucoup, pour étre en mesure ele reve
nir promptement vers la Haute-Italie ; il fallait
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surtout qu'il se conduisit de maniere a s'évi..

ter une guerre de religion, et qu'il imposát a
la cour de Naples, laquelle avait signé la paix,
mais ne se regardait nullement eomme liée
par son traité. Cette puissance avait envie
d'in tervenir dans la querelle, soit pour s'em
parel' d'une partie des dépouilles du pape, soit
pour empécher qu'on n'établit une république
á Rome, et qu'on ne placát ainsi la révolution
a ses portes. Bonaparte réunit a Bologne la di
vision Victor, les nouvelles troupes italiennes
levées en Lombardie et dans la Cispadane , et
s'achemina aleur tete, poul' exécuter lui-méme
une entreprise qui , pour étre conduite abien,
exigeait tout ce qu'il avait de tact et de promp
titude.

Le pape était dans la plus cruelle anxiété 1
l'empereur ne lui avait promis son allianee
qu'aux plus dures conditions, e'est-á-dire au
prix de Ferrare et de Commaehio; mais cette
aUiance méme ne pouvait plus étre efficaee,
depuis que l'armée d'Alvinzi n'existait plus. Le
Saint-Siége s'était done cornpromis inutilement.
La correspondance du cardinal Busca, secré
taire d'état , et ennemi juré de la France, avait
été interceptée. Les projets eontre l'armée fran
caisequ'on avait voulu prendre par derriére,
étaient dévoilés ; il ne restait plus aucune ex-
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cuse pour invoquer la clémence du vainqueur,
dont on refusait depuis un an d'écouter les
propositions. Lorsque le ministre Cacault pu.
hlia le manifeste du général francais et qu'il
demanda a se retirer, on n'osa pas le retenir
par un reate d'orgueil, mais on fut dans une
cruelle inquiétude. Bientót 00 n'écouta plus
que les conseils du désespoir, Le général au
trichien Colli , arrivé aRome avec quelques
officiers, fut mis a la tete des troupes papales;
on nt des prédications fanatiques dans toutes
les provinces romaines; on promit le ciel a
tous ceux qui se dévoueraient pour le Saint
Siége, et on tacha d'exciter une Vendée autour
de Bonaparte, Des prieres instantes furent
adressées a la eour de Naples , ponr réveiller
tout ce qu'elle avait d'ambitionet de zéle re
ligienx.

Bonaparte s'avanca rapidement ponr ne pas
donner a l'incendie le temps de se propager.
Le 16 pluvióse an V (4 février), il marcha sur
le Senio. L'armée papale s'y était retranchée;
elle se composait de sept a huit mille hommes
de tronpes régulieres , et de grand nombre de
paysans armés a la háte et précédés de leurs
rnoines. Cette arrnée présentait l'aspect le plus
burIesque. Un parlementaire vint déclarer que
si l'arrnée de Bonaparte persistait a s'avancer,



56 RÉVOLUTION FRAN~AISE.

on tirerait sur elle. Elle s'avanca néanmoins
vers le pont du Senio qui était assez bien re
tranché. Lannes remonta son cours avec queI
ques cents hommes, le passa agué, et vint se
ranger en bataille sur les derrieres de l'armée
papale. Alors le général Lahoz,avee les troupes
lombardes , marcha sur le pont, et l'eut bientót
enlevé. Les nouvelles troupes italiennes snp
porterent bien le feu, qui fut un instant assez
vif. On 6t quatre a cinq cents prisonniers, et
on sabra quelques paysans. L'armée papale se
retira en désordre. On la poursuivit surFaenza;
on enfonca les portes de la vilIe, et on y entra
au bruit du tocsin et aux cris d'un peuple fu
rieux. Les soldats en demandaient le pillage;
Bonaparte le leur refusa, n assembla les prison
niers faits dans la journée aux hords du Senio,
et leur parla en italien. Ces malheureux s'irna
ginaient qu'on allait les égorger. Bonaparte les
rassura, et leur annonca , aleur grand étonne

ment , qu'il les laissait libres, acondition qu'ils
iraient éclairer leurs compatriotes sur les inten
tions des Francais , qui ne venaient détruire ni
la religion ni le Saint-Siége, mais qui voulaient
écarter seulement les mauvais conseillers dont
le pape était entouré. Illcur fit ensuite donner
amanger et les renvoya. Bonaparte s'avanca ra
piderneut de Faenza aForli, Céséne , Rimini
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Pesare et Sinigaglia. Colli, auquel il ne restait
plus que trois mille hommes de tl'Oupes régu
Iiéres, les retrancha en avant d' Ancóne dans une
honne position. Bonaparte les fit envelopper,
et enlever en grande partie. Il Ieur donna en
core la liberté aux mémes conditions, Colli se
retira avec ses officiers á Rome. Il ne restait plus
qu'á marcher sur cette capitale. Bonaparte se
dirigeaimmédiatement sur Lorette, clont le tré
sor était évacué et oú l'on trouva apeine un
million. La vierge en vieux hois fut envoyée a.
Paris, comme objet de curiosité. De Lorette , il
quitta les bords de la mer, et marcha par Ma
cerata sur I'Apennin , pour le traverser et dé
boucher sur Rome, si cela devenait nécessaire.
Il arriva aTolentino le 25pluvióse(13 février), et
s'y arréta pour attendre l'effet que produiraient
sa marche rapide et le renvoi cles prisonniers.
Il avait mandé le général des Carnaldules , reli
gieux en qui Pie VI avait une grande confiance,
et I'avait chargé d'aller porter a Rome des pa
roles de paix. Bonaparte souhaitait avant tout
que le pape se soumit et acceptát les condi
tions qu'il voulait lui faire subir. Il ne voulait
pas perdre clu temps afaire a Rome une révo
lution, qui pourrait le retenir plus qu'il ne luí
convenait, qui provoquerait peut-étre la cour
de Naples a prendre les armes, el qui, enfin ,
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en renversant le gouvernement établi, ruinerait
ponr le moment les finances romaines, et em
pécherait de tirer du pays les 2() ou 30 millions
dont on avait besoin. Il pensait que le Saint
Siége, privé de ses plus belles provinces au
profit de la Cispadane , et exposé au voisinage
de la nouvelle république, serait hientót at
teint par la contagion révolutionnaire, et suc
comberait sous peu de temps. Cette poli tique
était habile, et l'avenir en prouva la justesse.
Il attendit done a Tolentino les effets de la dé
menee et de la peur.

Les prisonriiers renvoyés étaient allés, en
effet, dans toutes les parties de l'état rornain ,
et surtout á Bome , répandre les bruits les plus
favorables a l'armée francaise , et calmer les
ressentiments excités centre elle. Le général
des Camaldules arriva au Vatican, au moment
oú le pape alIait monter en voiture pour quit
ter Borne. Ce prince, rassuré par ce que lui
dit ce religieux, renon<;a a quitter sa capitale,
eongédia le secrétaire d'état Busca, et dépécha
a Tolentino, ponr traiter avec le général fran
cais , le cardinal Mattei, le prélat Galeppi, le
marquís Massimi, et son neven le duc de Bras

chi. lis avaient plein pouvoir de traiter , pourvu
que le général n'exigeát aucun sacrifice relatif
a la foi. Le traité devenait des lors tres-facile ,
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car sur les articles de foi, le général francais
n'était nullement exigeant. Le traité fut arrété
en quelques jours , et signé a Tolentino le 1er

ventóse (19 février). Voici quelles en étaient les
conditions. Le pape révoquait tout traité d'al
liance contre la France , reconnaissait la répu
blique, et se déclarait en paix el en bonne
intelligence avec elle. Il lui cédait tous ses
droits sur le Comtat Venaissin, il abandonnait
définitivement a la république cispadane les
légations de Bologne et de Ferrare, et en cutre
la belle province de la Romagne. La ville et
l'importante citadelle d'Ancóne restaient au
pouvoir de la France 'jusqu'a la paix générale.
Les deux provinces du duché d'Urbin et de
Macerata, que l'armée francaise avait envahies,
étaientrestiruéesau pape, moyennant la sornme
de 15millions, Pareille somme devait étre payée
conformément a l'arrnistice de Bologne, non
encore exécuté. Ces 30 millions étaient paya
bIes deux tiers en argent et un tiers en dia
mants , OU pierres précieuses, Le pape devait
fournir en cutre hui! cents chevaux de cava
Ierie, huit cents chevaux de trait , des humes
et autres produits du territoÍrre de I'Église. 11
devait désavouer l'assassinat de Basseville, et
faire payer 300,000 francs, tant a ses héritíers
qu'a ceux qui avaient souffert par suite du
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méme événement. Tous les objets d'arts et ma
nuscrits, cédés a la France par I'armistice de
Bologne, devaient étre sur-Ie-charnp dirigés
sur Paris.

Tel fut le traité de Tolentino, qui valait ala
république cispadane, ou tre les légations de Bo
logne et de Ferrare, la belle province de la Ro
magne, et qui procurait a I'armée un subside
de 30 millions, plus que suffisant pour la carn
pagne qu'on allait faire. Quinze jours avaient
suffi a cette expédition. Pendant qu'on négo
ciait ce traité , Bonaparte sut imposer ala cour
de Naples, et se débarrasser d'elle. Avant de
quitterTolentino, il fit un acte assez remarqua
ble, et qui déja prouvait sa politique person
nelle. L'Italie et particulierement les états du
pape regorgeaient de prétres francais bannis.
Ces malheureux , retirés dans les couvents, n'y
étaient pas toujours recus avec beaucoup de
charité. Les arrétés du clirectoire leur interdi
saient les pays occupés par nos armées , et les
moines italiens n'étaient pas fáchés d'en étre

délivrés par l'approche de nos trol1pes. Ces in
fortunés étaient réduits au désespoir. Éloigllés
depuis long-temps de leur patrie, exposés a
tous les dédains de l' étranger, ils pleuraient en
voyant nos soldats ; ils en reconnurent méme
quelques-uns dont ils avaient été curés dans les



l>IRECTOIRJ<: (J 797 j. ti r

villages de France. Bonaparte était facile aémou
voir ; d'aillenrs il teriait a se rnontrer exempt
de toute espéce de préjugés révolutionnaires
OH religieux: il ordonna par un arrété a tous
les couvents du Saint-Síége de recevoir les pré
tres francais , de les nourrir , et de leur donner
une paie. Il arnéliora ainsi leur état, loin de
les mettre en fuite, Il écrivit audirectoire les
motifs qu'il avait eus en commettant cette in
fraetion a ses arrétés. « En faisant, dit-il , des
battuescontinuelles de ces malheureux , on les
obligeá rentrer chez eux. Il vaut rnieux qu'ils
soient enItalie qu'en France ; ils nous y seront
utiles. IIs sont moins fauatiques que les prétres
italiens, ils éclaireront le peuple qu'on excite
contre nous. D'ailleurs , ajoutait-il , ils plcurent
ennousvoyant ; comment n'avoirpas pitié de
lenr infortune?» Le. directoire approuva sa
eonduite. Cet aete et sa lettre publiés produi
sirent une sensation tres-grande.

Il revint sur-le-champ .vers I'Adige, pOllr
exécuter la marche militaire la plus hardie
dont l'histoire fasse mention. Apres avoir fran
chi une fois les Alpes pour entrer en Italie, il
allait les franchir une seconde fois, pourse jeter
au-delá de la Drave et de la Muer, dans la
vallée du Danube, et s'avancer sur Vienne, Ja
mais armée francaise n'avait paru en vue de
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cette capitale. Pomo exécuter ce vaste plan, il
falIait braver bien des périls. 11 laissait toute
l'Italie sur ses derrieres , l'Italie saisie de terreur
et d'admiration, mais imbue toujours de I'idée
que les Franeais ne pouvaient la posséder
long-temps. .

La derniere campagne de Rivoli et la prise
de Mantoue avaient paru terminer ces doutes;
mais une marche enAllemagne allait les réveiller
tous, Lesgoueernements de Genes, de Toscane,
de Naples, Rome, TtLrin, Venise, indignés
de voir le foyer de la révolution placé a leurs
cótés , dans la Cispadane et la Lombardie, pou
vaient saisir le premier revers pour se soulever.
Dans l'incertitude du résultat , les patriotes
italiens s'observaient , pour ne pas se compro
mettre, L'arrnée de Bonaparte était de beau
coupinférieure a ce qu'eUe aurait dú étre ,
pour parer atous les dangers de son plan. Les
divisions Delmas et Bernadotte, arrivées du
Rhin, ne eomptaient pas au-dela de vingt mille
hommes; l'ancienne armée d'Italie en comp
tait au-delá de quarante , ce qui, avec les troupes
lomhardes, pouvait faire environ soixante el

dix mille, Mais il fallait Iaisser vingt mille
hommes au moins en Italie , garder le Tyrol
avec quinze ou dix-huit mille, et il n'en restait
que trente environ pour marcher sur Vienne ;
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témérité sans exemple. Bonaparte, pour parer
aces difficultés , tacha de négocier avec le Pié
mont une alliance offensive et défensive , a
laquelle il aspirait depuis long-temps. Cette al
Iiance devait lui valoir dix mille hommes de
honnes troupes. Le roí, qui d'abord ne s'était
pas contenté de la garantie de ses états pour
prix des services qu'il allait rendre, s'en con
tenta, maintenant qu'il voyait la révolution
gagner toutes les tetes. Il signa le traité, qui
fut envoyé aParís. 1\1ai5 ce traité contrariait les
vues du gouvernement franeais. Le directoire,
approuvant la poli tique de Bonaparte en Ita
lie, qui consistait aattendre la chute tres-pro
chaine des gouvernements, et a ne point la
provoquer, pour n'avoir ni la peine ni la res
ponsabilité des révolutions , le directoire ne
voulait ni attaquer ni garantir aucun prince.
La ratification du traité était done fort dúo
tense, et d'ailleurs elle exigeait quinze ou vingt
jours. Il fallait ensuite que le contingent sarde
se mlt en mouvement, et alors Bonaparte de
vait déjá se trouver au-dela des Alpes. Bona
parte aurait voulu surtout conclure un pareil
traité d'alliance avec Venise. Le gÚllvernement
de cette république faisait des armements con
sidérahles , dont le but ne pouvait étre dou
teux, Les lagunes étaient remplies de régiments
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esclavons. Le podestat de Bergame, Ottolini,
instrument aveugle des inquisiteurs d'état,
avait répandu de l'argent et des armes parmi
les montagnardsdu Bergamasque, et les tenait
préts pour une bonne occasion, Ce gouverne
ment, aussi faible que perfide , ne voulait ce
pendant pas se compromettr.e, et persistait
dans sa prétendue neutralité. Il avait refusé
l'aIliance de l'Autriche et de la Prussc, mais
il était en armes; et si les Franeais entrant
en Autriche, .essuyaient des revers, alors il
était décidé a se prononcer, en les égorgeant
pendant leur retraite. Bonaparte qui était aussi
rusé que l'aristocratie vénitienne, sentait ce
danger, et tenait a son alliance plutót pour se
garantir de ses mauvais desseins que pour
avoir ses secours. En passant l'Adige , il vou
lut voir le procurateur Pezaro , celui qu'il avait
tant effrayé l'année précédente aPeschiera ; il
lui fit les ouvertures les plus franches et les
plus amicales. - Toute la terre - ferme, lui
dit-il , était imbue des idées révolntionnaires;
il suffisait d'un seul mot des Francais pour in
surger toutes les provinces contre Venise;
mais les Francais , si Venise s'alliait a eux, se

.garderaient de pousser a la révo1te; ils tache
raient de calmer les esprits; ils garantiraient la
répuhlique contre l'ambition de l'Autriche, et ,
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sans lui demandcr le sacrifice de sa constitn
tion, ils se contenteraient de lui conseilJer dans
son prapre intérét , quelques modifications in
dispensables. - Rien n'était plus sage ni plus
sincere que ces avis. Il n'est point vrai qu'á
I'instant oú ils étaient donnés, le directoire et

Bonaparte songeassent· a livrer Venise a l'Au
triche. Lc directoire n'avait aucune idée a cet
égard; en attendant les événements, s'il 50n
gcait aquelque chose , c'était plutót aaffranehir
l'Italie, qu'a en céder une partie a]'Autriche,
Qnant a Bonaparte , il voulait sincerement se
faire un allié ; et si Venise I'eút écouté , si elle
se'fút rattachée a lui , et qu'elle eút modifié sa

constitution, elle aurait sauvé son territoire et
ses antiques lois. Pezaro ne répondit que d'une
maniere évasive. Bonaparte voyant qu'il n'y
avait rien aespérer , songea a prendre ses pré
cautions , et apourvoir a tout ce qui lui man
quait, par son moyen ordinaire , la rapidité et
la vivacité des coups.

Il avait soixante et quclques mille hommes
de troupes, telles que l'Europe n'en avait ja
mais vu, Il voulait en laisser dix mille en Ita
Iie, qui, réunis aux bataillonslornbards et cis
padans, formeraient une masse de quinze ou
dix-huit mille hommes, eapable d'imposer aux
Vénitiens. TI lui restait dnquante et quelques

IX. 5
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mille combattants, dont il allait disposer de la
maniere suivante, Trois routes conduisaient a
travers les Alpes Hhétiennes , Noriques et Ju
liennes aVienne: la premiare agauche, traver
sant le Tyrol au col du Brenner ; la seconde au
centre, traversant la Carinthie au col de Tarwis;
la troisieme a droite , passant le Tagliamento
el l'izonzo, et conduisant en Carníole. L'ar
chiduc Charles avait le gros de ses forces sur
I'Izonzo, gardant la Carniole, et couvrant
Trieste. Deux corps , l'un a Feltre et Bellune ,
l'autre dans le Tyrol, occupaient les deux au
tres chaussées. Par la faute qu'avait commise
l'Antriche de ne porter que fort tard ses forces
en Italie, six belles divisions détachées du Rhin
n'étaient point encore arrivées, Cette faute
aurait pu étre réparée en partie , si l'archiduc
Charles, placant son quartier - général dans
le Tyrol, avait voulu opérer sur notre gauche.
11 aurait reeu quinze jours plus tót les six di
visions du Rhin ; et certainement alors, Bona
parte, loin de filer sur la droite par la Carin
tbie OH la Carniole , aurait été obligé de le'
combattre, el d'en finir avec lui avant de se
hasarder au-dela des Alpes. Il l'aurait trouvé
alors avec ses plus belles troupes, et n'en au
rait pas eu aussi bon marché. Mais l'archiduc
avait ordre de couvrir Trieste , seul port mart-
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time de la monarchie. II s'étahlit done au dé
bouché de la Carniole, el ne placa que des
eorps accessoires sur les chaussées de la Ca
rinthie el du Tyrol. Deux des divisions, parties
du Rhin, devaient venir renforcer le général
Kerpen dans le Tyrol; les quatre autres de
vaient filer par derriere les Alpes, a travers la
Carinthie et la Carniole, et rejoindre le quar
tier-général dans le Frioul, On était en ventóse
(mars). Les Alpes étaient couvertes de neiges
et de glace : eomment imaginer que Bonaparte
songeilt agravir dans ce moment la créte des
Alpes?

Bonaparte pensa qu'en se jetant sur l'archi
due, avant l'arrivée des principales forces du
Rhin, il enleverait plus facilernent les débou
chés des Alpes, les íranchirait asa suite, battrait
successivement, comme il avait toujours faít,
les Autrichiens isolés, et, s'il était appuyé par
un mouvement des armées du Rhin, s'avance
rait jusqu'a Vienue.

En conséquence, il renforca Joubert, qui
depuis Rivoli avait mérité toute sa confiance,
des divisions Baraguai d'Hilliers et Delmas, et
lui composa un eorps de dix-huit mille hommes.
Il Ie chargea de monter dans le Tyrol, de hattre
aoutrance les généraux Laudon et Kerpen, de
les rejeter au-delá du Brenner, de l'autre córé
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des Alpes, et ensuite de filer par la droitcá
travers le Putersthal , pour venir joindre la
grande arméc dans la Carinthie. Laurlon et
Kerpen pouvaient sans doute revenir dans le
Tyrol, apres que Jonbert aurait rejoint l'armée
principale; mais il leur fallait dn temps ponr
se remettre d'une défaite , poLír se renforcer el

regagner le Tyrol, et pendant ce temps, Bona
parte serait aux portes de Vienne. Pour calmcr
les Tyroliens , i] recommancla a.Joubert de ca
resser les prétres , de dire du bien de l'empe
reur et du mal de ses ministres, de ne toucher
qu'aux caisses impériales, et de ne rien changer
a l'administration du pays. 11 chargea I'intré
pide Masséna, avec sa belle division forte .de
dix mille hommes, de marchen sur le corps qni
était au centre vers }<'eltre et Bellune , de courir
aux gorges de la Ponteba qui précedent le granel
col de Tarwis , de s'emparer des gorges et du
col, et de s'assurer ainsi du débouché de la Ca
rinthie. Il voulait de sa pel'sonne marcher avec
rrois divisions , fortes de vingt-cinq mille horn
mes,· sur la Piave et le Tagliamento , pousser
devant lui I'archiduc dans la Carniole, se ra
battre ensuite vers la chaussée de la Carinthie,
joindl'e Masséna au col de Tarwis, franchír les
Alpes ace col, descendre dans la vallée de la
Drave et de la Muer, recueillir Joubert, et ruar-
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cher sur Vienne. 11 comptait sur l'irnpétuosité

et l'audace de ses attaques, et sur l'impression
que laissaient ordinairement ses coups prompts
et terribles.

Avant de se mettre en marche, il donna au
général Kilrnaine le commandement de la
Haute -Italie. La division Victor, échelonnée
dans les états du pape, en attendant le paie
ment des 30 millions, devait revenir sous peu
de jours sur l'Adige, et y former avec les Lorn
hards le eorps d'observation. Une fermentation
extraordinaire régnait dans lesprovinces vé
nitiennes. Les paysans et les montagnards dé
voués aux prétres et a l'aristocratie, les villes
agitées par l'esprit révolutionnaire, étaient pres
d'en venir aux mains. Bonaparte commanda
au genéral Kilmaine d'observer la plus exacte
neutralité , et se mit en marche pour exécuter
ses vas tes projets, Il publia , suivant son usage,
une proclamation énergique et capable d'aug
menter encore l'exaltation de ses soldats, si
elle avait pu l'étre. Le 20 ventóse an V ( 10

mars 1797), par un froid rigoureux et plusieurs
pieds de neige sur' les montagnes, il mit toute
sa ligne en mouvement. Masséna commenca

son opération sur le corps du centre, le poussa
sur Feltre , Bellune , Cadore , lui fit un miIlier
de prisonniers, ati nombre desquels était encore
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le général Lusígnan, se rehattit sur Spilimbergo,
et s'engagea dans les gorges de la Ponteha, qui
précedent le col de Tarwis, Bonaparte s'avanca
avec trois divisious sur la Piave : la division
Serrurier qui s'était illustrée devant Mantoue ,
la division Augereau, actuellement confiée au
général Guyeux, en l'absence d'Augereau qui
était alié porter des drapeaux a París, et la
division Bernadotte arrivée du Bhin. Cette der
niere contrastait , par sa simplicité et sa tenue
sévere , avec la vieille arrnée d'Italie, enrichie
dans les beJIes plaínes qu'elle avait conquises,
et eomposée de méridionaux Lraves, fougueux
et iutempérants. Les soldats d'Italie , fiers de
leurs victoires, se moquaient des soldats venus
(In Rhin, et les appelaient le contingent, par
allusion aux contingents des cercles , qui dans
les armées de l'empereur Iaisaient mollcment
Ieur devoir. Les soldats du Rhin, vieillis son s
les armes, étaient impatients de pronver leur
valeur á leurs rivaux de gloire. Déjá quelques
coups de sabre avaient été échangés acause de
ces railleries, et on était impatient de faire ses
preuves devant l'ennemi.

Le 23 (13 mars) , les trois divisions passérent
la Piave sans accident, et faillirent seulement
perdre un hornme , qui allait se noyer, lors
qu'une cantiniere le sauva en se jetant a la
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nage. Bonaparte donna acette femme un collier
d'OI'. Les avant-gardes ennemies se replierent,
el vinrent chercher un refuge derriere le Ta
gliamento. Toutes les troupes du prince Charles
répandues dans le Frioul, y étaient réunies pour
en disputer le passage. Les deux jeunes adver
saires allaient se trouver en présence. L'un, en
sauvant I'AlIemagne par une pensée heureuse ,
s'était acquis l'année précédente une grande ré
putation. Il était brave, point engagé dans les
routines allemandes, rnais fort incertain du suc
ces, et tres-alarmé pour sa glaire. L'autre avait
étonné I'Europe par la fécondité et l'audace de
ses combinaisons; il ne craignait rien au monde.
Modeste jusqu'a Lodi, il ne croyait maintenant
aucun génie égal au sien, et aucun soldat égal
au soldat francais. Le 2.6 ventóse (16 mars ) au
matin, Bonaparte dirigea ses trois divisions par
Valvasone, sur les bords du Tagliamento. Ce
fleuve , dont le lit est mal tracé, roule des Alpes
sur des graviers, et se divise en une multitude
de bras, tous guéables. L'armée autrichienne
était déployée sur l'autre rive, couvrant les gre
ves du fleuve de ses boulets, et tenant sa belle
cavalerie déployée sur ses ailes, pour en pro
fiter sur ces plaines si favorables aux évolutions.

Bonaparte laissa la division Serrurieren ré
serve a Valvasone , et porta les deux divisions



72 nÉvoLuTJON };'RANc;AISE.

Guyeux et Beruadotte , la prerniere agauche,
faisant face au village de Gradisea oú était logé
l'ennemi; la seeonde a droite, en faee de Go
droípo. La canonnade commen<;a, el il y eut
quelques esearmouehes de eavalerie sur les
graviers. Bonaparte trouvant. l'ennemi trop
préparé, feignit de donner du re pos a ses
troupes, fit eesser le feu, et ordonna de com
meneer la soupe. L'ennemi trompé crut (Iue les
divisions ayant marché toute la nuit allaient
faire une halte et prendre du reposo Mais a
midi , Bonaparte fait tout-á-coup reprendre les
armes. La division Guyeux se déploie a gallo.
che, la division Bernadotte a droite. On forme
les bataillons de grenadiers. En téte de chaque
division, se place l'infanterie légere, préte a se
dispersor en tirailleurs, puis les grenadiers qui
doivent charger, et les dragons qui doivent les.
appuyer. Les deux divisions sont déployées en
arriere de ces deux avant-gardes. Chaque derui
brigade a son premier bataillon déployé en li
gne, et les deux autres ployés en colonne serrée
sur les ailes du premier. La eavalerie est des
tinée a'voltiger sur les ailes. L'arrnée s'avance
ainsi vers les bords du fleuve, et marche au
combat avee le mérne ordre et la mérne tran

quillíté que clans une parade.
Le général Darnmartin a gauche, le géné",
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ral Lespinasse a droitc, font approcher leur ar
tillerie. L'iufauterie légere se disperse, et cou
"re les bords du Tagliamento d'une nuée de
tirailleurs. Alors Bonaparte donne le signal.
Les grenadiers des deux divisions entrent dans
l'eau, appuyés par des escadrons de cavalerie ,
el s'avancent sur I'autre rive. -«SoldatsduRhin,
s'écrie Rernadotte, I'armée d'Italie vous re
garde [» - Des deux cótés on s'élance avec la
méme bravoure. On fond sur l'arrnée ennemie,
et on la repousse de toutes parts. Cependant le
prince Charles avait placé un gros d'infanterie
a Gradisca, vers notre gauche, et tenait sa ca
valerie vers notre aile droite, pour nous dé
border et nous charger ala favenr de la plaine.
Le généraL Guyenx a la tete de sa división
attaque Gradisca avec furie, et l'enleve. Bona
parte dispose sa reserve de cavalerie vers no
tre ailc menacée, et la lance, sous les ordres
du général Dugua et de l'adjndant-général Kel
lermann, sur la cavalerie autrichienne. Nos
cscadrons chargcnt avec adresse et impétuosité ,

font prisonnier le général de la cavalerie en
nernie , et la mettent en déroute. Sur toute la
ligne le Tagliamento est franchi, l'ennemi est
en fuite. Nous avons quatre a ciuq cents pri
sonniers ; le terrain tout ouvert ne permeltaít
pas d'en prenrlre davantage.
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Telle fut la journée dU26 ventóse (J6 mars) ,
dite bataille du Tagliamento. Pendant qu'elle
avait lieu , Masséna, sur la chaussée du centre,
attaquait Osopo, s'emparait des gorges de la
Ponteha , et poussait sur Tarwis les débris des
divisions Lusignan et Orkscay.

L'archiduo Charles sentait que, pour garder
la ehaussée de la Carniole et couvrir Trieste ,
il allait perdre la chaussée de la Carinthie, qui
était la plus directe et la plus courte, et celle
que Bonapartc voulait suivre pour mareher sur
Vienue. La chaussée de la Carniole cornmuni
que avec celle de la Carinthie et le col de Tar
wis par une route transversale qui suit la
vallée de l'Izonzo. L'archiduc Charles dirige la
division Bayalitsch par cette communication
sur le col de Tarwis , pour prévenir Masséna ,
s'il est possible. Il se retire ensuite avec le
reste de ses forces sur le Frioul, afin de 'dis
puter le passage du Bas-Izonzo.

Bonaparte le suit et s'ernpare de Palma-Nova,
place vénitienne , que l'archiduc avait occupée ,

et qui renferrnait des magasins immenses. Il
marche ensuite sur Gradisca, ville située en
avant de l'Izonzo. Il y arrive le 29 ventóse (19
mars). La division Bernadotte s'avance de Gra
disea , qui était faiblement retranchée , mais
gardée par trois mille homrnes. Pendant ce.
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temps, Bonaparte dirige la division Serrurier
un peu audessous de Gradisea, pour y passer
I'Izonzo et couper la retraite a la garnison.
Bernadotte , saus attendre le résultat de eette
manoeuvre , somme la place de se rendre. Le
commandant s'y refuse. Les soldats du Rhin
demandent l'assaut, pour entrer dans la place
avant les soldats d'Italie, lis fondent sur les
retranchements, mais une grele de balles et de
rnitraille en abat plus de einq cents. Heureu
sement la manoeuvre de Serrurier fait cesser
le combato Les trois mille hommes de Gradisca
metteut has les armes, et livrent des drapeaux
et du canon.

Pendant ee temps, Masséna était enfin arrivé
au col de Tarwis , et, aprés un combat assez
vif, s'était emparé de ce passage des Alpes. La
division Bayalitsch, acheminée a travers les
sources de l'Izonzo pour prevenir Masséna a
Tarwis, allait done trouver I'issue fermée. L'ar

chiduc Charles, prévoyant ce résultat , laisse
le reste de son arrnée sur la route du Frioul
et de la Carniole , avec ordre de venir le re
joindre derriere les Alpes a Clagenfurth ; il
vole ensuite de sa personne aVillach , oú arri
vaient de nombreux détachements du Rhin,
pour réattaquer Tarwis, en chasser Masséna ,

et rouvrir la route ala division Bayalitsch. Bo-

,'.iI'··

.'. :.,\,
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naparte de son cóté Iaisse la división Berna
dotte ala poursuite des corps qui se retiraient
dans la Carnio]e , et avec les divisions Guyeux
et Serrurier , se met a harceler par derriere
la division Bayalitschatravers la valléed'Izonzo.

Le prinee Charles, aprés avoir rallié der
riere les Alpes les débris de Lusignan et d'Ork
scay, qui avaient perdu le col de Tarwis , les
renforce de six mille grenadiers, les plus beaux
et les plus braves soldats de l'empereur, et
réattaque le col de Tarwis, ON. Masséna avait
a peine Iaissé un détachement. Il parvient a
le reeouvrer, et s'y établit avec les eorps de
Lusignan , d'Orkseay et les six rnille grenadiers.
Masséna réunit toute sa division. pour l'em
porter de nouveau. Les deux généraux sen
taient tons deux I'importance de ce point.
Tarwis enlevé, l'armée francaise était maitresse
des Alpes, et prenait la division Bayalitsch
tout entiere, Masséna fond tete haissée avec
sa brave infanterie, et, suivant son usage, paie
de sa personne. Le prince Charles ne se pro
digue pas moins que le général républicain,
et s'expose plusieurs fois aétre pris par les ti
railleurs francais. Le col de Tarwis est le plus
élevé des Alpes Noriques, il domine l'Allerna
gne. On se battait au-dessus des nuages, au
milieu de la neige el su r des plaines de glace,
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Des lignes entieres de cavalerie étaient ren
versées et brisées sur cet affreux champ de
bataille, Enfin, aprés avoir fait donner jusqu'a
son dernier bataillon , l'archiduc Charles aban
donne Tarwis ason opiniátre adversaire , et se
voit obligé de sncrifier Ia division Bayalitsch.
Masséna , resté maitre de Tarwis, se rabat sur
la division Bayalitsch qui arrivait , et l'attaque
en tete, tandís qu'elle est pressée en queue
par les divisions Guyeux et Serrurier réunies
sous les ordres de Bonaparte. Cette division
n'a d'autre ressource que de se rendre prison
niere, Une foule de soldats, natifs de la Car
niole et de la Croatie , se sauvent a travers les
montagnes en jetant bas leurs armes; mais il
en reste cinq mille au pouvoir des Franeais ,
avec tous les hagages, avee les administrations
et les pares de l'armée autrichienne, quiavaient
suivi cette route. Ainsi Bonaparte était arrivé

en quiuze jours au sommet des Alpes, et sur
le point oú il commandait, il avait entierement
réalisé son hut.

Dans le Tyrol, Joubert justifiait sa confiance
en livrant des eombats de géants. Les deux gé·
néraux Laudon et Kerpen occupaient les deux
rives de l' Adige. Joubert les avait attaqués et
battus a Saint-Michel , leur avait tué deux millc
hommes et pris trois mille. Les poursuivant
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sans reláche sur Neumark et Tramin, et Ieur
enlevant encore deux mille hommes, il avait
rejeté Laudon a la gauche de l'Adige, dan s la
vallée de la Meran, et Kerpen adroite, au pied
du Brenner. Kerpen, renforeé a Clausen de
l'une des deux divisions venant du Rhin, s'é
tait fait hattre encere. Il s'était renforeé de nou
veau, a Mittenwald, de la seconde division
du Rhin, avait été hattu une derniere fois, et
s'était retiré enfin au-dela du Brenner. Jou
hert, apres avoir ainsi déblayé le Tyrol, avait
fait un a-droite, et il rnarchait a travers le
Putersthal pour rejoindre son général en chef.
On était au 12 germinal (1 er avril), et déja Bo
naparte était maitre du sommet des Alpes; il
avait prés de vingt mille prisonniers; il aHait
réunir Joubert et Masséna a son eorps prin
cipal, et rnarcher avec cinquante mille hom
mes sur Vienne. Son adversaire rompu faisait
effort pOllr rallier ses débris , et les reunir aux
troupes qui arrivaient du Rhin. Tel était le ré
sultat de cette marche prompte et audacieuse.

Mais tandis que Bonaparte obtenait ces ré
sultats si rapides , tont ce qu'il avait prévu et
appréhendé sur ses derrieres , se réalisait. Les
provinces vénitiennes, travaillées par l'esprit ré
volutionnaire , s'étaient soulevées. Elles avaient
ainsi fonrni an €muvernement vénitien un pré-
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texte pour déployer des forces considérables ,
et pOllr se mettre en mesure d'accabler l'ar
mée francaise , en cas de reverso Les provinces
de la rive droite du Mincio étaient les plus
atteintes de l'esprit révolutionnaire, par l'effet
du voisinage de la Lombardie. Dans les villes
de Bergame, Brescia , Salo, Creme, se trou
vaient une multitude de grandes familles , aux
quelles le joug de la noblesse du livre d'or
était insupportable , et qui, appuyées par une
bourgeoisie nombreuse , forrnaient des partis
puissants. En suivant les conseils de Bonaparte,
en ouvrant les pages du livre d'or , en appor
tant quelques modifications a l'ancienne cons
titution, le gOllvcrnement de Venise aurait
désarmé le parti redoutable qui s'était formé
dans toutes les provinces de la terre-ferme ;
mais l'aveuglement ordinaire a toutes les aris
tocraties avait ernpéché eette transaction, et
rendu une révolution inevitable. La part que
prirent les Francais dans cette révolution est
facile a déterminer , malgré tontes les absur
dités inventées par la haine et répétées par
la sottise. L'arméc d'Italie était composée de
révolutionnaires. méridionaux , c'est-á-dire de
révolutionnaires ardents. Dans tous leurs rap
ports avec les sujets vénitiens , il n'était pa~

possible qu'ils ne communiquassent leur es
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prit , et qu'ils n'excitassent la révolte centre
la plus odieuse des aristocraties européennes ;
mais cela était inévitable, et il n'était au pou
voir ni du gouvernement ni des générallx fran
cais de l'ernpécher. Quant aux intentions du
directoire et de Bonaparte ,elles étaient claires.
Le directoire souhaitait la chute naturelle de
tous les gouvernements italiens, mais il étaít
décidé a n'y prendre aucune part active, et du
reste i] s'en reposait entierement sur Bona
parte dela couduite des opérations politiques
et militaires en Italie. Quant a Bonaparte lui
rnéme , il avait trop besoin d'union, de repos
et d'amis sur ses derrieres pour vouloir révo

lution ner Venise. Une transaction entre les
deux partis luí convenait bien davantage. Cette
transaction et notre alliance étant refusées, il
se proposait d'exiger a son retour ce qu'il n'a
vait pll obtenir par la voie de la douceur; mais
pour le moment il ne voulait rien essayer ,ses
intentions a cet égarcl étaient positivement ex
prímées ason gouvernement, et il avait donné
au général Kilmaine l'ordre le plus formel de
ne prendre aucune part aux événements poli
tiques, et de maintenir le calme le plus qu'il
pourrait,

Les villes de Bergame et de Brescia , les plus
agitées de la terre-ferrne , étaient fort en com-
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munication avec Milan. Partout se formaient
des comités révolutionnaires secrels pOllr cor
respondre avec les patriotes milanais, On leur
demandait du seeours pour secouer le joug de
Venise. Les vietoires des Francais ne laissaient
plus aueun doute sur l'expulsion définitive des
Autriehiens. Les patrons de l'aristocratie étaient
done vaineus; et quoique les Francais affectas
sent la neutralité , il était clair qu'ils n' emploie
raient pas leurs armes a faire rentrer sous le
joug les peuples qui l'auraient secoué. Tous
ceux done qui s'insurgeaient, paraissaient de
voir rester libres. Telle était la maniere de
raisonner des Italiens. Les habitants de Ber
game, plus rapprochés de Milan, firent deman
del' secretement aux ehefs milanais s'ils pou
vaient eompter sur leur appui, et sur le seeours
de la légion lombarde commandée par Lahoz.
Le podestat de Bergame, Ottolini, eelui qui,
fidele agent des inquisiteurs d'état, donnait
de l'argent el des armes aux paysans et aux
montagnards , avait des espions parmi les pa
triotes milanais; il connut le projet qui se
tramait, et ohtint le nom des principaux habi
tants de Bergame, agents de la révolte. Il se
háta de dépécher un eourrier aVenise , poul'
porter leurs noms aux inquisiteurs d'état , et
provoquer leur .arrestation. Les habitants de

IX. 6
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Bergame, avertis du péril , firent courir apres
le porteur de la dépéche , le firent arréter , et
publierent les noms de ceux d'entre eux qui
étaient compromiso Cet événement decida l'ex
plosion. Le 1 1 mars, au moment méme oú
Bouaparte marchait sur la Piave , le tumulte
commenca dans Bergame. Le podestat Otto
iini fit des menaces qui ne furent pas écoutées.
Le commandant francais que Bonaparte avait
placé dans le chatean avec une garnison, pour
veiller aux mouvernents des montagnards du
Bergamasque, redoubla de vigilance et ren
forca tous ses postes. De part et d'autre on in
voqua son appui ; il répondit qu'il ne pouvait
entrer dans les démélés des sujets vénitiens
avec leur gouvernement, et il dit que le dou
blement de ses postes n'était qu'une précau
tion pour la süreté de la place qui lui était
confiée. En exécutant ses ordres, et en restant
neutre, il faisait bien assez pOlil' les Bergamas
queso Ceux-ci s'assemblérent le lendemain 12

mars, forrnereut une municipalité provisoire,
déclarerent la ville de Bergame libre, et chas
serent le podestat Ottolini, qui .se retira avec
les trollpes vénitiennes. Sur-le-champ ils en
voyerent une adresse a Milan, pOllr obtenir
l'appui des Lombards. L'incendie devait se como
muniquer rapidement aBrescia, et atoutes les
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vilIes voisines. Les habitants de Bergame a
peine affranchis , envoyerent une députation a
Brescia. La présence des Bergamasques sou
leva les Brescians. C'était Bataglia, ce Véni
tíen qui avait soutenu de si sages avis dans les
délibérations du sénat ,qui était podestat a
Brescia. Il ne crut pas pouvoir résister, et il
se retira. La révolution de cette ville s'opéra
le 15 marso L'incendie continua de se répandre,
en longeant le pied des montagnes. 11 se com
muniqua a Salo, 00. la révolution se fit de
me me par l'arrivée des Bergamasques et des
Brescians , par la retraite des autorités véni
tiennes, et en présence des garnisons francai
ses, qui restaient neutres, mais dont l'aspeet,
quoique sileneieux, remplissait les révoltés
d'espérance, Ce soulevement du partí patriote
dans les villes devait naturellement détermi
ner le soulévement du parti contraire, qui
était dans les montagnes et les campagnes, Les
montagnards et les paysans, armés delongue
main par Ottolini , recurent le signaldes capu
cinset des moines qui vinrent précher dans
les hameaux : ils se préparerent avenir sacca
gel' les villes insurgées, et, s'ils le pouvaient ,
a assassiner les Francais. Des cet instant , les
généraux francais ne pouvaient plus demeurer
inactifs , tout en voulant rester neutres. Ils

G.
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connaissaient trap bien les intentions des mOH

tagnards et des paysans, pOllr souffrir qu'ils
prissent les armes; et sans vouloir donner de
l'appui a aucun parti , ils se voyaient ohligés
d'intervenir, et de comprimercelui qui avait
et qui annoncait contre eux des intentions
hostiles. Knmaine ordonna sur-le-champ au
général Lahoz, commandant la légion Iorn
barde, de marcher vers les montagnes ponr
s'opposer a leur armement. Il ne voulait ni ne
devait mettre ohstacle aux opérations des trou
pes vénitiennes réglllieres, si elles venaient
agil' contre les villes insurgées, mais il ne vou
lait pas souffrir un soulevement dont le résul

tat était incalculable, dans le cas d'une défaite

en Autriche, Il envoya sur-le-champ des cour
riers a Bonaparte, et fit háter la marche de la
division Victor, qui revenait des états du pape.

Le gouvernement de Venise, comme il ar
rive toujoursaux gouvernements aveuglés , qui
ne veulent pas prévenir le danger en accordant
ce qui est indispensable, fut épouvanté de ces
événements , comme s'ils avaient été imprévus.
Il fit marcher sur-le-champ les tI'Oupes qu'il
réunissait depuis long-temps, et les achemina
sur les villes de la rive droite du Mincio. En
méme temps, persuadé que les Francais étaient
l'intluence secrete qu'il fallait conjurer, il s'a-
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dressa au ministre de France Lallemant, pour
savoir si, dans ce péril extreme, la république
de Venise pouvait compter sur l'amitié GU di
rectoire. La réponse du ministre Lallemant fut
simple, et dictée par sa position, 11 declara
qu'il n'avait aucune instruction de son gouver·
nement pOllr ce cas, ce qui était vrai; mais il
ajouta que si le gouvernement vénitien voulait
apporter a sa constitution les modifications
réclamées par le besoin du temps, il pensait
que la Franee l'appuierait volontiers. Lallemant
ne pouvait pas faire d'autre réponse; ear si la
France avait offert son alliance a Venise con
tre les autres puissances, elle ne la lui offrit
jamais contre ses propres sujets ; et elle ne
pouvait la lui offrir contre eux , qu'a condition
que le gouvernementadopterait des principes
sages et raisonnahles. Le grand-conseil de Ve
nise délibéra sur la réponse de Lallemant. Il
y avait plusieurs siécles que la proposition
d'un changement de constitution n'avait été
faite publiquement. Sur deux cents voix, elle
n'en obtint que cinq. Une cinquantaine de
voix se déclarerent pour l'adoption d'un parti
énergique; mais cent quatre-vingts se prooon
cerent ponr une réforme lente, successive ,
renvoyée a des temps plus calmes, c'est-á
dire, POUI' une déterrnination évasive. On ré-
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solut d'envoyer sur-le-champ deux députés a
Bonaparte, pour sonder ses intentions, et in
voquer son appui. On choisit l'un des sages
de terre-ferme, J.-B. Cornaro , et le fameux
proeurateur Pezaro, qu'on a déjavu si souvent
en présence du général.

Les courriers de Kilrnaine et les envoyés vé
nitiens atteignirent Bonaparte, au moment oú

ses manoeuvres hardies lui avaient assuré la
ligne des Alpes et ouvert les États héréditaires,
Il était a Goriee, oceupé a régler la capitula
tion de Trieste, 11 apprit avec une véritable
peine les événernents qui se passaient sur ses
derrieres , et on le ero ira facilement si on ré-,
fléchit combien il y avaitd'audace et de dan
gel' dans sa marche sur Vienne. Du reste, ses
dépéches au directoire font foi - de la peine
qu'il éprouvait; et ceux qui ont dit qu'il n'ex
primait pas sa véritable pensée dans ces dépé
ches ont montré peu de jugement, cal' il ne
faít aucune difficulté d'y avouer ses ruses les
moins franches contre les goúvernements ita
liens. Cependant que pouvait-il faire au milieu
de pareilles circonstances? n n'était pas géné
reux a lui de comprimer par la force le partí
qui proclamait nos príncipes, qui caressait ,
accueillait nos armées , et d'assurer le triomphe
acelui qui était prét, en cas de revers , aanéan-
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tir nos príncipes et nos armées. Il résolut de
profiter encore de cette circonstance , pour ob
tenir des envoyés de Venise les concessions et
les secours qu'il n'avait pu leur arracher. Il re
cut les deux envoyés poliment , et leur donna
audience le 5 germinal (25 mars ). - Que je
m'arme , leur dit-iI, contre mes amis , contre
ceux qui nous accueillent et veulent nous dé
fendre, en faveur de mes ennemis , en faveur
de ceux qui nous détestent et veulent nous
égorger, c'est la une chose impossible. Cette
láche politique est aussi loin de mon coeur
que de mes intéréts, Jamais je ne préterai mon
secours c6ntre des príncipes pour lesquels la
France a fait sil révolution, et auxquels je dois
en partie le succes de mes armes. Mais je vous
offre encore une foís mon amitié et mes con
seils. Alliez-vous franehement ala France , rap
prochez-vous de ses principes, faites des mo
difications indispensables avotre constitution ;
alors je réponds de tout, et sans employer une
violence qui est impossihle de IDa part, j'ob
tiendrai par mon influenee sur le peuple ita
líen, et par l'assurance d'un régime plus rai
sonnable, le retour a l'ordre et a la paix. Ce
résultat vous convient avous autant qu'á moi.
- Ce langage, qui était sincere, et dont la sa
gesse n'a pas besoin d'étre démontrée, ne con-
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venait point aux envoyés vénitiens ,surtout a
'pezaro. Ce n'était point la ce qu'rls voulaient ;
ils désiraient qne Bonaparte leur restituát les
forteresses qu'il avait occnpées par précaution ,
dans Bergame, Brescia, V érone ; qn'il souffrit
l'armement du parti fanatiquecontre le partí:
patriote , et qu'il permit qu'on lui préparát

ainsi une Vendée sur ses derrieres. Ce n'était
pas la un moyen de s'entendre. Bonaparte ,
dont l'humeur était prompte, traita fort mal
les deux envoyés, et leur rappelant les procé
dés des Vénitiens envers l'armée francaise ,
leur déclara qu'il connaissait leurs dispositions
secretes et leurs projets; mais qu'il était en
mesure, et qu'il y avait une armée en Lom
bardie pour veiller sur eux. La conférence de
vint aigre. On passa de ces questions acelles
des approvisionnements, Jusqu'ici Venise avaij
fourni des vivres a l'armée francaise, et elle. ,
avait autorisé Bonaparte a les exiger d'elle, en
nourrissant l'armée autrichienne. Les Vénitiens
voulaient que Bonaparte, transporté dans les
États héréditaires , cessát de se. nourrir a leurs
dépens. Ce n'était pas du tout son intention,
car il voulait ne rien demander aux habitants
de l'Autriche , afin de se les concilier. Lesfour
nisseurs secretement chargés par le gouverne
ment vénitien de nourrir l'armée avaient cessé



DIRECTOIRE (1797)' 89
ces fournitures. On avait été réduit a faire des
réquisitions dans les états vénitiens, - Ce
moyen est vicieux, dit Bonaparte ; il vexe l'ha
bitant , il darme lieu ad'affreuses dilapidations ;
donnez-rnoi un million par mois pendant que
aurera encore cette campagne qui ne peut pas
étre longue; la république francaise comptera
ensuite avec vous, et vous saura plus de gré
de ce million que de tous les rnaux que vous
end iírez par les réquisitions. D'ailleurs vous
avez nourri tous mes ennemis, vous leur avez
donné asile, vous me devez la réciprocité. 
Les deux envoyés répondirent en disant que
le trésor était ruiné. - S'il est ruiné, répliqua
Bouaparte , prenez de l'argent dans le trésor
du duc de Modéne , que vous avez recélé au
détriment de mes alliés les Modénois; prenez
en dans les propriétés des Anglais , des Russes,
des Autrichiens , de tous mes ennemis, que
vous gardez en dépór. - On se sépara avec
humeur. Une entrevue nouvelle eut lieu le
lendemains Bonaparte, calmé, renouvela tou
tes ses propositions; mais Pezaro ne fit rien
pour le satisfaire, et promit seulement d'in
former le sénat de toutes ses demandes. Alors
Bonaparte, dont l'irritation commencait a ne
plus se cont¡nir, saisit Pezaro par le bras el
lui dit : - Au reste, je vous observe, je vous
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devine; je sais ee que vous me préparez; mais
prenez-y garde! si, pendant que je serai engagé
dans une entreprise lointaine, vous assassiniez
mes mala des , vous attaquiez mes dépóts , vous
menaciez ma retraite, vous auriez décidé vo
tre ruine. Ce que je pourrais pardonner pen
dant que je suis en Italie, serait un crime :1'
rérnissible pendant que je serai engagé en
Autriche. Si vous prenez les armes, vous dé
cidez ou ma perte ou la vótre, Songez-y done,
et n'exposez pas le lion valétudinaire de Saint
Marc contre la fortune d'une armée qui trou
verait dans ses dépóts et ses hópitaux de quoi
franchir vos lagunes et vous détruire. - Ce
langage énergique effraya, sans les convaincre,
les envoyés vénitiens , qui écrivirent sur-le
ehamp le résultat de cette eouférenee. Bona
parte éerivit aussitót a Kilmaine pour lui or
donner de redoubler de vigilance , de punir les
commandants franeais s'ils sortaieut des limi
tes de la neutralité, et de désarrner tous les
montagnards et les paysans. "'i' ...

Les événements étaient telIement 'avancés ,
qu'il était impossible qu'ils s'arrétassent. L'in
surreetion de Bergame avait eu lieu le 22 ven
tose (12 mars); celle de Brescia le 27 (17 mars);
celle de Salo le 4 germinal (24.mars). Le 8
germinal (28 mars), la ville de Creme fit sa ré-
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volutioll
l

et les troupes franeaises s'y trouve
rent forcément engagées. Un détachement qui
précédait la division Victor, de retour en
Lombardie , se présenta aux portes de Creme.
C'était dans un moment de fermentation. La
vue des troupes francaises ne pouvait qu'ac
croitre les esperances et la hardiesse des pa
triotes. Le podestat vénitien , qui était dans
l'dIroi, refusa d'abord l'entrée aux Francais ;
puis il en introduisit quarante ,lesquels s'em
parerent des portes de la ville, et les ouvrirent
aux troupes francaises qui suivaient. Les habi
tants profiterent de l'occasion , s'insurgerent ,
et renvoyerent le podestat vénitien. Les Fran
cais n'avaient pris ce parti que pour s'ouvrir
passage; les patriotes en profiterent pour se
soulever. Quand il existe de pareilles disposi
tions , tout devient cause, et les événements les
plus involontaires ont des résultats qui font
supro,ser la complicité, la OU il n'en existe
point, Telle fut la situation des Francais, qui ,.
sans aucun doute, souhaitaient individuelle
ment la révolution, mais qui officiellement
observaient la neutralité.

Les montagnards et les paysans , excités par
les agents de Venise, et par les prédicatious
des capucins, inondaient les campagnes. Les
régiments csclavons, déharqués des lagunes sur
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la terre-ferme , s'avaneaient vers les villes in
surgées. Kilmaine avait donné ses ordres, et
mis en raouvement la légion lombarde pour
désarruer les paysans. Déja plusieurs escar
mouches avaient eu lieu; des villages avaient
été incendiés , des paysans saisis et désarmés,
Mais ceux-ci , de leur coté, cornmencaient de
saccager les villes, et d'égorger les Fraucais ,
qu'ils désignaient sous le nom de jacobins.
Déjá meme ils assassinaient d'une maniere
horrible tous ceux qu'ils trouvaient isolés, lis
firent d'abord la contre-révolution aSalo; aus
sitót une troupe des habitants de Bergame et
de Brescia, appuyée par un détachement des
Polonais de la légion lombarde, marcha sur
Salo, ponr en chasser les montagnards. Quel
ques individus envoyés pour parlementd,.
furent attirés dans la ville et égorgés; le dé
tachement fut enveloppé et battu; deux cents
Polonais furent faits prisonniers, et envoyés a
Venise. On saisit a Salo, a Vérone, dans
toutes les villes vénitiennes, les partisans con
nus des Francais ; on les envoya sous les
plombs, et les inquisiteurs d' état , encourazés

par ce misérable succes , se montrerent dispo
sés ade cruelles vengeances. On prétend qu'il
fut défendu de nettoyer le canal Orfano, qui
était destiné, comme on sait , al'horrible usage
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de noycr les prisonniers d'état. Cependant 1<'
gouvernement de Venise, tandis qu'il se pré
parait a déployer les plus grandes rigueurs,
cherchait a tromper Bonaparte par des actes
de condescendance apparente, et il accorda le
million par mois qui avait été demandé. L'as
sassinat des Francais ne continua pas moins
partout oú ils furent rencontrés. La situation
devenait extrémement grave, et Kilmaine en
voya pe nonveaux courriers aBonaparte. Celui
ci, en apprenant les combats livrés par les
montagnards, l'événement de Salo, oú deux
cents Polonais avaient été faits prisonniers, l'em
prisonnement de tous les partisans de la France,
et les assassinats commis sur les Francais , fut
saisi de colere. Sur-le-champ il envoya une
lettre foudroyaote au sénat , daos laquelle il
récapitulait tous ses griefs, et demandait le
désarmement des montagnards, l'élargissement
des prisonniers polonais, et des sujets vénitiens
jetés sous les plombs. Il chargea Junot de
porter cette lettre, de la lire au sénat, et 01'

donna au ministre Lallemant de sortir sur-le
champ de Venise, en déclarant la guerre, si
toutes les satisfactions exigées n'étaient pas
accordées.

Pendant ce temps, il descendait a pas de
géant du haut des Alpes Noriques, .dans la
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valIée de la Mer. Sa principale espérance dans
cette marche téméraire , était la prompte en
trée en campagne des armées du Rhin, et leur
prochaine arrivée sur le Danube. Mais il recut
une dépéche dn directoire qui lui Ó1a tout
espoir a cet égard. La détresse.de la trésorerie
était si grande, qu'elle ne pouvait fournir au
général Morean les quelques cent mille franes
indispensables pour se procurer un équipage
<le pont, etpasser le Rhin. L'armée de Hoche,
qui occupait deux ponts et qui était toute
préte , demandait a marcber, mais on n'osait
pas la hasarder seule au-delá du Rhin, tandis
que Moreau resterait en-decá, Carnot exagérait
encore dans sa dépéche les retards que devait
suhirI'entrée en campagne des arméesd'Alle
magne, et ne laissait aBonaparte aucun espoir
d'étre appuyé. Celui-ci fut tres-déconcerté par
cette lettre; il avait J'imagination vive, et il
passait de l'extréme confiance a l'extréme dé
fiance. Il s'imagina ou que le directoire voulait
perdre l'armée d'Italie et son général, ou que
les autres généraux ne voulaient pas le secón
der. Il écrivit une lettre amere sur la conduite
des armées du Rhin. _. Il . dit qu'une ligne
d'eau n'était jamais un obstacle , et que sacon,
duite en était la preuve; que lorsqu'on voulait
franchir un fleuve , on le pouvait toujours;
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qu'enne voulant jamais exposer 5a gloire, on
la perdait quelquefois; qu'il avait franchi les
Alpes sur trois pieds de neige et de glaee, et
que s'il avait calculé eomme -ses collegues , il
ne l'aurait jamais osé; que si les soldats du
Rhin laissaient l'armée d'Italie seule exposée
en Allemagne, il fallait qu'ils n'eussent pas de
sang dans les ueines ; que du reste cette -brave
armée , si on l'abandonnait, se replierait, et
que l'Europe serait juge entre elle et les autres
armées de la république. - Comme tous les
hommes passionnés et orgueilleux, Bonaparte
aimait a se plaindre, el a exagérer le sujet de
ses plaintes. Quoi qu'il dit , il ne songeait ni a
se retirer , ni méme as'arréter , mais a frapper
l'Autriche d'épouvante par une marche rapide,
et a Iuiunposer lapaix. Beaucoup de oircons
tances favorisaient ce projet. La terreur était
dans Vienne; la cour était portée a transiger;
le prince Charles le conseillait fortement; le
ministére seul, dévoué al'Angleterre, résistait
encore. Les conditions fixées -a Clarke, avant
les vietoires d'Arcole et de Bivoliv.étaieat si
modérées, qu'Oh pouvait. facilemen t obtenir
l'adhésion de l'Autriche. a ces conditious , H

méme a beaucoup mieux. Réuni a Joubert et
aMasséna, Bonaparte allait avoir quarante-cinq
OH einquante mille hommes sous la main; et
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avec une masse aussi forte , il ne craignait point
une bataille générale, q uelle que fút la puis
sanee de l'ennemi. Par toutes ces raisons, il ré
solut de [aire une ouverture au prince Charles,
et s'il n'y répondait pas, de fondre sur lui avec
impétuosité, et de frapper UIlCOUP si prompt
et si fort, qu'on ne résistát plus a ses offres.
Quelle .gloire pour lui, si, seul, san s appui,
transporté en .Autriche par une route si ex
traordinaire, il imposait la paix a l'empereur!

Il étai t a Klagenfurth, capitale de la Carin
thie, le 1 1 germinal ( 31 mars). Joubert a sa
gauche achevait son mouvement et allait le
rejoindre. Bernadotte, qu'il avait détaché pour
traverser la chaussée de la Carniole, s'était
emparé de Trieste, des riches mines d'Idria,
des magasins autrichiens , et allait arriver par
Laybach et Klagenfurth. n écrivit au prince
Charles, le méme jour 11 (31), une lettre mé

morable. « Monsieur le général en chef, Iui
oc dit-il, les hraves militaires font la gueJ"re et
«désirent la paix , Cette guerre ne dure-t-elle
« pas depuis six ans? avons-nous assez tué de
« monde, et causé assez de maux a la triste
« humanité ? Elle réclame de tous cótés. L'Eu
te rope qui avait pris les armes centre la répu
({ blique francaise , les a posées. Votre nation
« reste seule, et cependant le sang va couler
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« plus que jamais. Cette sixieme campagne s'an..
« nonce par des présages sinistres. Quelle qu'en
« soit l'issue, nous tuerons de part et d'autre
« quelques milliers d'hommes, et il faudra bien
« que l'on finisse par s'entendre , puisque tout
« a un terme, mérne les passions haineuses.

« Le directoire exécutif de la république
« francaise avait fait connaitre asa majcsté l'em
« pereur le désir de mettre fin a la guerre qui
« désole les deux peuples. L'intervention de la
«cour de Londres ~:y est opposée. N'y a-t-il
« done aucun espoir de nous entendre, et faut
« il, pour les intéréts et les passions d'une na

« tion étrangere aux maux de la guerre, que
« nous continuións a nous entr'égorger? Vous,
« monsieur le général en chef , qui par votre
e naissance approchez si pres du treme, et étes
e( au-dessus de toutes les petites passions qui
« animent souvent les ministres et les gouver
(e nements, étes-vous décidé a mériter le titre

« de bienfaiteur de l'humanité entiere , et de
« vrai sauveur de l'Allemagne? Ne croyez pas,
« monsieur le général en chef, que j'entende
« par la qu'il n'est pas possible de la sauver par
« la force des armes; mais dans la supposition
« que les chances de la guerre vous deviennent
« favorables, l' AIIemagne n 'en sera pas rnoins
« ravagée. Quant a moi , rnonsieur le général

IX. í
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« en chef, si l'ouverture que j'ai l'honneur de
ce vous faire peut sauver la vie aun seul homme,
ce je m'estimerai plus fiel' de lacouronne civi
ce que que je me trouverai avoir rnéritée , que
(( de la triste gloire qui peut revenir des suc
(( ces militaires. »

L'archiduc Charles ne pouvait accueillir cette
ouverture , cal' la déterrnination du conseil au
Jique n'était pas encore prise. On embarquait
a Vienne les meubles de la couronne et les
papiers précieux sur le Danube, et on en
voyait les jeunes archiducs et archiduchesses
en Honarie. La cour se préparait, dans un cas
extreme, a évacuer la capitale. L'archiduc ré
pondit au général Bonaparte qu'il désirait la
paix autant que lui, mais qu'il n'avait aucun
pouvoir pour en traiter , et qu'il fallait s'adres
ser directement aVienne. Bonaparte s'avanca
rapidernent a travers les montagnes de la Ca
rinthie, et, le 12 germinal -au matin ( 1 er avril),
poursuivit l'arriére-garcle ennemie sur Saint
Weith et Freisach, et la culbuta. Dans l'aprés
midi du méme jour, il rencontra l'archiduc, qui
avait pris position en avant des gorges étroites
de Neumark , avec les restes de son armée du
Frioul, et avec quatre divisions venues du
Rhin , celle de Kaim , de Mercantin, du prince
d'Orange, et la reserve des grenadiers. Un com-
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hat furieux s'engagea dans ces gorges. Masséna
en eut encore tout l'honneur. Les soldats du
Rhin défierent les vieux soldats de l'armée d'I
talie. C'était aqui s'avancerait plus vire et plus
loin. Apres une action acharnée , dans laquelle
l'archiduc perdit trois rnille hommes sur le
champ de hataille et douze cents prisonniers,
tout fut enlevé a la baionnette , et les gorges
emportées. Bonaparte marcha Sans reláche le
lendemain , de Neumark sur Unzrnark. C'était
entre ces deux points qu'aboutissait la route
transversaie , qui unissait la grande chaussée
du Tyrol a la grande chaussée de la Carinthie.
C'était par cette mute qu'arrivait Kerpen pour
suivi par Jouhert. L'archiduc voulant avoir le
terrrps de raUier Kerpen a lui, proposa une
suspension d' armes pour prendre, disait-il , en
considération la lettre 'du 11 (31 mars). Bo
naparte répondit qu'on pouvait négocier et se
battre, et continua sa marche. Le lendemain
14 germinal ( 3 avril ), il livra encore un vio
lent combat a Unzmark, oú il fit quinze cents
prisonniers, entra a Knitelfeld, et ne trouva
plus d'ohstacle jusqu'a Léoben. L'avant-garde
y en tra le 18 germinal ( 7 avril ). Kerpen avait
fait un grand détour pour rejoindre l'archid uc,
et Jourdan avait donné la main al'armée prin
eipale.

7,
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Le jour mérne oú Bonaparte entrait a Léo

hen , le lieuteriant - général Bellegarde, chef
d'état-major du prince Charles, et le général
major Merfeld, arriverent au quartier-général
au nom de l'empereur, que la marche rapide
des Francais avait intimidé, et qui voulait une
suspensión d'armes. 11s la demandaient de dix
jours. Bonaparte sentait qu'une suspension d'ar
mes de dix.jours donnait al'archiduc le temps
de recevoirses derniers renfortsdu Rhin, de
remettre ensemble toutes les parties de son
armée, et de reprendre haleine. Mais lui-méme
en avait grand besoin, et il gagnait de son
coté l'avantage de rallier Bernadotte et Jou
bert; d'ailleurs il croyait au désir sincere de
traiter, et il accorda cinq jours de suspensión
d'armes, pour donner a des plénipotentiaires
le temps d'arriver , et de signer des prélimi
naires. La convention fut signée le 18 (7 avril) ,
et dut se prolonger seulement jusqu'au ~d

( 12 avril ). Il établit son quartier-général a
Léoben, et porta l'avant-garde de Masséna
sur le Simmering, derniere hauteur des Alpes
Noriques, qui est avingt-cinq lieues de Vienne,
et d'oú 1'0n peut voir les clochers de cette ca
pitale. Il employa ces cinq jours a reposer et
a rallier ses colonnes. Il fit une proclamation
aux habitants ponr les rassurer sur ses inten-
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tions, et il joignit les effets aux paroles, cal'
rien ne fut yris sans étre payé par l'armée.

Bonaparte attendit l'expiration des cinq
jours, prét a frapper un nouveau coup pour
ajouter ala terreur de la cour impériale, si elle
n'était pas encore assez épouvantée, Mais tout
se disposait aVienne pour mettre fin a eette
longue et cruelle lutte, qui durait depuis six
années , et qui avait fait répandre des torrents
de sango Le parti anglais dans le ministere
était entierement discrédité ; Thugut était prét

a tomher en disgráce. Les Viennois deman
daient la paix agrands cris; l'archiduc Charles
Iui-mérne. le héros de l'Autriche, la conseil
lait, et déclarait que l'empire ne pouvait plus
étre sauvé par les armes. L'empereur peuchait
pour cet avis. On se décida enfin, et on fit
partir sur-le-champ pour Léoben le comte de
Merfeld, et le marquis de Gallo, ambassadeur
de Naples a Vienne. Ce dernier fut choisi par'
l'influence de I'irnpératrice , qui était fille de la
reine de Naples, et qui se mélait beaucoup
des affaires. Leurs instructions étaient de si
gne1' des préliminaires qui serviraient de base
pour traiter plus tard de la paix définitive. Ils
arriverent le 2(l germinal (13 avril au matin ), a
l'instant oú la treve étant achevée, Bonaparte
allait faire attaquer les avant-postes. lis décla-
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rerent qu'ils avaient des pleins pouvoirs pour
arréter les bases de la paix. On neutralisa un
jardin dans les environs de Léoben , et on
traita an milieu des hivouacs de l'armée fran
caise. Le.jeune général, devenu tout-ñvcoup
négociateur, n'avait jamais fait d'apprentissage
diplomatique; mais depuis une année il avait
eu a traiter les plus grandes affaires qui se puis
sent traiter sur la terre; il avait une gloire qui
en faisait l'homme le plus imposant de son
siécle , et il avait un langage aussi -imposant
que sa personne. Il représentait done glorieu.
sernent la république Irancaise. IIp'avait pas
miss ion pour négocier; e' est Clarke qui était
revétu de tous les pouvoirs a cet égard, et
Clarke , qu'il avait mandé, n'était point encore
arrivé an quartier-général. Mais il pouvait con
sidérer les préliminaires de la paix eomme un
armistice , ce qui était dans les attributions des
géIléraux; d'ailleurs il était certain que Clarke
signerait tout ce qu'il aurait fait, et il entra
sur-le-charnp en pourparler. Le plus granel
souci de l'empereur et de ses envoyés était le
réglement de l'étiquette. D'apres un ancien
usage, l'ernpereur avait sur les rois de France
I'honneur de l'initiative ; il était toujours norn
mé le premier dans le protocole des traités , et
ses ambassadeurs avaient le )las sur les am-
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bassadeurs francais, C'était le seul souverain
auquel cet honneur fút concédé par la France.
Les deux envoyés de l'empereur consentaient
a reconnaitre sur-Ie-champ la république fran
caise , si l'ancienne étiquette était conservée.
~La république francaise , répondit fierernent
Bonaparte, n'a pas besoin d'étre reconnue ; elle
est en Europe comme le soleil sur l'horizon ;
tant pis ponr les aveugles qui ne savent ni le
voir ni en profiter. - Il refusa l'article de la
reconnaissance, Quant al'étiquette , il déclara
que ces questions étaient fort indiffércntes a
la république francaise , qu'on pourraitrs'en
tendre a eet égard avec le directoire, et qu'il
He serait probablement pas éloigné de sacrifier
de semblables intéréts a des avantages réels;
que, pour le moment , on traiterait sur le pied
de l'égalité, et que laFrance et l'empereur au
raient alternativernent l'initiative.

On aborda ensuite les questions essentielles,
Le prernier et le plus important article était la
cessiou des provinees belgiques a la Franee. n
ne pouvait plus entrer daus l'intention de l'Au
triche de les refuser. Il fut eouvenu d'ahord
que l'empereur abandonnerait a la France
toutes ses provinees belgiques, qu'en outre il
consentirait, comme mernbre de l'empire ger
manique, a ce que la France éteudit sa limite
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jusqu'au Rhin. Il s'agissait de trouver des in
demnités, et l'empereur avait exigé qu'on lui
en procurát de suffisantes, soit en AlIemagne,
soit en Italie. Il y avait deux moyens de lui en
procurer en Allemagne, lui donner la Baviere .
ou séculariser divers états ecclésiastiques de
l'empire. La premiere idée avait plus d'une fois
oceupé la diplomatie européenne. La seeonde
était due a Rewbell, qui avait imaginé ce
moyen oomme le plus convenable et le plus
conforme al'esprit de la révolution. Ce n'était
plus le temps, en effet, oú des évéques devaient
étre souverains temporels, et il était ingénieux
de faire payer ala puissance ecclésiastique les
agrandissements que reeevait la république
francaise, Mais les agrandissements de l'empe
reur en Allemagne ne pouvaient que diffiei
lement obtenir l'assentiment de la Prusse.
D'ailleurs , si 00 donnait la Baviere , il fallait I

trouver des indemnités pour le priríce qui la
possédait. Enfin les états d'AlIemagne étant
sons l'influence immédiate de l'empereur, il ne
gagnait pas beaueoup a les acquérir, et il ai- ~

mait beaueoup mieux des agrandissements en
Italie, qui ajoutaient véritablement de nOU

veaux territoires a sa puissance. II fallait done
songer ü chercher des indemnités en Italie.

Si on avait consenti a rendre sur-le-champ
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a l'empereur la Lombardie ; si on avait pris
l'engagement de conserver dans son état actuel
la république de Venise, et de ne pas faire
arriver la démocratie jusqu'aux frontieres des
Alpes, il aurait consenti sur le ehamp ala paix,
et anrait reconnu la république cispadane ,
eomposée du duché de Modene , des deux lé
gations et de la Romagne. Mais replaeer la
Lombardie sous le joug de l'Autriche, la Lom
bardie qui nous avait montré tant d'attache
ment, qui avait fait pour nous tant d'efforts et
de sacrifices, et dont les principaux habitants
s'étaient si fort compromis, était un acte odieux
et une faiblesse; cal' notre situation nous permet
tait d'exiger davantage. Il fallait done assurer
l'indépendance de la Lombardie , et cher
cher en Italie des indemnités qui dédomma
geassent l'Autriche de la double perte de la
Relgique et de la Lombardie. 11 y avait un ar
rangement tout simple, qui s'était présenté

plus d'une fois a l'esprit des diplomates euro
péens, qui plus d'une fois avait été un sujet
d'espérance pour l'Autrichc et de crainte pour
Venise , c'était d'indemniser l'Autriche avec les
états vénitiens, Les provinces illyriennes, 1'15
trie et toute la Haute-Italie , dermis 'l'lzOIlZO

jusqu'a l'Oglio, formaient de riches posses~

sious , et pouvaient fournir d'amples dédom-
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magements a l'Autriehe. La maniere dout l'a
ristoeratie vénitienne s'était eonduite avec la
France, ses refus constants de s'allier avee elle,
ses armements secrets dont le but évident était

de tomber'sur les Francais en eas de revers, le
soulevement réeent des montagnards et des
paysans, I'assassinat des Francais , avaient re m
pli Bonaparted'indignation. D'ailleurs, si l'em
pereur, pour qui Venise s'était secretement
armée, aeeeptait ses dépouilles , Bonaparte ,
contre qui elle avait fait ces armements, ne
pouvait avoir aucun scrupule a les céder. Du
reste, il Y avait des dédornmagements a offrir
a Venise, On avait la Lombardie, le duché de
Modene , les légations de Bologne et de Fer
rare, la Romagne, provinees riches et considé
rabies, dont une partie formait la république
cispadane. On pouvait indemniser Venise avee
quelques-nnes de ces provinces. Cet arrange
ment panlt le plus convenable, et la, }J0ur la
prerniere fois, fut arrété le príncipe de dédom

mager l'Autriche avec les provinces de la terre
ferme de Venise, sauf a dédommager celle-ci
avec d'autres provinces italiennes,

On en référa aVienne, don ton était apeine
éloigné "de vingt-cinq licues. Ce genre d'indem
Ilité fut agréé; les préliminaires de la paix fu
rent aussitót fixés , et rédig(~s en articles , qui
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durent servir de base a une négociation défi
nitive. L'empereur abandonnait a la France
toutes ses possessions des Pays-Bas, et censen
tait, comme membre de I'empire, a ce que la

, répuhlique acquit la limite du Rhin. Il renon
cait en outre a la Lombardie. En dédommage
ment de tous ces sacrifices , il recevait les états
vénitiens de la terre ferme, l'Illyrie, l'Istrie et
la Haute-Italia jusqu'a I'Oglio. Venise restait
iudépendante , conservait les Hes Ioniennes ,
et de~ait recevoir- des dédommagements pris
sur les provinces qui étaient a la disposition
de la France. L'empereur reconnaissait les ré
publiques qui allaient étre fondées en Italie.
L'armée franc;aise devait se retirer des états
autrichiens, et cantonner sur la frontiere de
ces états , e' est-a-dire , évacuer la Carinthie et
la Carniole, et se placer Sur l'Izonzo, et aux
débouchés dn TyroI. Tous les arrangements
relatifs aux provinces el an gouvernement de
Venise, devaient étre faits d'un commun accord
avec l'Autriche. Deux congres devaient s'ou
vrir, I'un a Berne pour la paix particuliere
avec l'empereur, I'antre dans une ville d'Alle
magne pour la paix avec l'empire. La paix avec
l'empereur devait étre conclue dans trois mois,
sous peine de la nnllité des préliminaires. VAu
triche avait de plus une raison puissante de
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háter la conclusion du traité définitif', c'était
d'entrer au plus tót en possession des provinces
vénitiennes, afin que les Francais n'eussent pas
le temps d'y répandre les idées révolutionnaires.

Le projet de Bonaparte était de démembrer
la république cispadane , composée du duché
de Modéne , des deux légations et de la Ro
magne j de reunir le duché de Modéne a la
Lombardie, et d'en composer une seule répu
blique, dont la capitale serait Milan, et dont
le nom serait Cisalpine, acause de sa sitpation
par rapport aux Alpes. II voulait ensuite don
ner les deux légations et la Romagne aVenise,
en ayant soin de soumettre son aristocratie et
de rnodifier sa constitution. De cette maniere,
il existerait en Italie deux républiques , alliées
de la France, lui devant leur existence , et dis
posées a concourir a tous ses plans. La Cisal
pille aurait ponr frontiere l'Oglio, qu'il serait
facile de retrancher. Elle n'avait pas Mantoue,
qui restait avec le Mantouan aJ'empereur; mais
on pouvait faire de Pizzighitone sur l'Adda,
une place de premier ordre j on pouvait rele
ver les murs de Bergame et de Creme. La ré
publique de Venise avec ses Hes, avec le Do
gado et la Polesine qu'on tácherait de lui
conserver , avec les deux légations et la Roma
gnc, .qu'on luí donnerait, avee la proviuce de
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Massa-Carrara, et le golfe 'de la Spezia, qu'on
y ajouterait dans la Méditerranée , serait une
puissance maritime touchant ala fois aux deux
mers.

On se demande pourquoi Bonaparte ne pro
fitait pas de sa position ponr rejeter tout-á
fait les Autrichiens hors de l'Italie; pourquoi
surtout il les indemnisait aux dépens d'une
puissance neutre , et par un attentat semblable
aceluí du partage de la Pologne. D'abord, était
il possible d'aífranchir entierement l'Italie? Ne
fallait-il pas bouleverser encore I'Europe, pour
la faire consentir au renversement du pape,
du roi de Piémont, du grand-dnc de Toscane,
des Bourbons de Naples , et du prince de Parme?
La république francaise était-elle capable des
efforts qu'une telle entreprise aurait encare exi
gés? N'était-ce pas beaucoup de jeter dans cette
campagne, les germes de la liberté, en insti
tuant deux républiques, d'oú elle ne manque
rait pas de s'étendre hientót jusqu'au fond de
la péninsule? Le partage des états vénitiens
n'avait rien qui ressernblát a l'attentat célebre
qu'on a si souvent reproché a l'Europe. La
Pologne fut partagée par les puissances mérnes
qui l'avaient soulevée , et qui lui avaient pro
mis solennellement leurs secours. Venise , á
qui les Francais avaient sincerement oflert
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leur amitié , l'avait refusée, et se préparait a
les trahir, et a les surprendre dans un mo
ment de péril. Si elle avait a se plaindre
de quelqu'un, e' était des Autrichiens , au profit
de qui elle voulait trahir les Francais. La Po
logne était un état dont les limites étaient clai
rernent tracées sur la carte de I'Europe , dont
l'indépendance était, poul' ainsi dire, comman
dée par la nature , et importait an repos de
l'Occident; dontIa constitution, quoique vi·
cieuse , était généreuse; dont les citoyens, in
dignement trahis , avaient déployé un beau
courage, et merité l'intérét des nations civili
sées, Venise, au contraire, n'avait de territoire
naturel que ses lagunes, cal' sa puissance n'a
vait jamai~résidédans ses possessions de terre
ferme ; elle n' était pas détruite , paree q He cer
taines de ses provinces étaient échangées contre
d'autres; sa constitution était la plus inique de
l'Enrope; son gouvernement était abhorré de
ses sujets ; sa perfidie el sa lácheté ne lui don
naient aucun droit ni a l'intérét , ni a l'exis

tence , Rien done dans le partage des états
vénitiens ne ponvait étre comparé au partage
de la Pologne , si ce n'est le procédé particu
lier de l'Autriche.

D'ailleurs, ponr se dispenser de donner de
pareiJIes indcmnités aux Autrichiens , il fallait
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les chasser de l'Italie, et on ne le ponvait qu'en
traitant dans Vierme méme. Mais il aurait fallu
pour cela le concours des armées du Rhín, et
on avait écrít a Bonaparte qu'elles ne pour
raient entrer en campagne avant un mois. n
ne lui restait, dans cette situation, qu'á rétro
grader, pour attendre leur entrée en campa
gne, ce quí exposait abien des inconvénients ;
car il eút donné par la a l'archiduc le temps
de préparer une armée formidable contre lui,
et a la Hongrie de se lever en masse ponr se
jeter sur ses flanes. De plus, il fallait rétro

grader, et presque avouer la témérité de sa
marche. En acceptant les préliminaires, il avait
l'houneur d'arracher seulla paix ; il recueillait
le fruit de sa marche si hardie; il obtenait des
canditions qui, dans la situation de l'Europe,
étaient fort brillantes, et qui étaient surtant
beaucoup plus avantageuses que celles qui
avaient été fixées a Clarke, puisqu'elles stipu
laient la ligne du Rhin et des Alpes, et une
république en Italie. Ainsi , moítié par des rai
sons politíques et militaires , moitié par des
considérations personnelles, il se décída a
signer les préliminaires. Clarke n'était pas en
core arrivé au quartier-généraI. Avec sa har
diesse accoutumée et l'assurance que lui don
naient sa gloire, son nom, et le voeu général
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ponr la paix , Bonaparte passa outre , et signa
les préliminaires , comme s'il eút été question
d'un simple arrnistice, La signatnre fut dounée

a LéoLen le 29 germinal an V (18 avril 1797).
Si dans le moment il eút connu ce qui se

passait sur le Rhin, il ne se serait pas tant háté
de signer les préliminaires de Léoben ; mais il
ne savait que ce qu'on lui avait mandé, et on luí
avait mandé que l'inaction serait Jongue.n lit
partir sur-Ie-champ Masséna pour porter a Pa
rís le traíté des préliminaires. Ce brave géné
ral était le seul qui n'eút pas été député, ponr
porter des drapcaux , et recevoir ason tour les
honneurs du triomphe. Bonaparte jugea que
l'occasion de l'envoyer était helle , et digne des
grands services qu'íl avait rendus. Il expédia
des courríers }lour les armées .du Rhin et de
Sambre-et-Meuse, qui passérent par l'Allema
gne, afin d'arr-iver beaucoup plus vite , et de
faire cesser toutes les hostilités , si elles étaient
commencées.

Elles l'étaient, en effet, aI'insta nt méme de In
signature des préliminaires. Hoche, impatient
depuis long-temps d'entrer en action, ne ces
sait de demander les hostilités, Moreau était

accouru a Paris ponr solliciter les fonds néces
saires a I'achat d'un équipage de pout. Eufin
l'orrlre fut douné, Hoche, á la tete de sa Lene



DlRECTOIRE (J 797)' r 13

armée , déboucha par Neuwied, tandis que
Champiormet, avec ['aile droite, déhouchait par
Dusseldorf, et marchait sur Uckerath et AI
tenkirchen. Hoche attaqua les Autrichiens a
Heddersdoff, oú ils avaient élevé des retran

chements considérables , leur tua beaucoup de
monde, et leur fit einq mille prisonniers. Apres
eette belle .action , il s'avanca rapidement sur
Francfort, battant toujours Kray, et cherchant
a lui couper la retraíte. Il allaít l'envelopper
par une maneeuvre habíle, et I'enlever peut
étre , lorsqu'arriva le courrier de Bonaparte,
qui annoncait la signature des préliminaires.
Cette circonstance arréta Hoche au milieu de
sa marche victorieuse , et lui causa un vif cha
grin, cal' il se voyait encore une fois arrété
dans sa carriere. Sí du moins on eút fait passer
les courriers par París, il aurait eu le ternps
d'enlever Kray tout entier , ce qui aurait ajouté
un beau fait d'arrnes asa vie, et aurait eu I'in
fluence la plus grande sur la suite -des négo
ciations. Tandis que Hoche se portait si rapi
dement sur la Nidda, Desaix , qui avait re<¡u
de Moreau l'autorisation de franchir le Rhin,
tentait une des actions les plus hardics dont
l'histoire de la guerre fasse mention, 11 avait
choisi pour passer le Hhin un point fort au
dessous de Strasbourg. Apres avoir échoué avec

IX. ti



114 nÉVOLUTION Fn,\N«,tAISE.

ses troupes sur une He de gravíer, il a vait en
fin abordé la rive opposée; íl était resté la
pendant vingt-quatre heures, exposé él étre
jeté dans le Rhin, et obligé de lutter contre
toute l'armée autrichienne pour se maintenir
dans des taillis, des marécages, en attendant
que le pont fút jeté sur le fleuve. Enfin le pas
sage s'était opéré; on avait poursuivi les Au
trichiens dans les Montagnes Noires , et on
s'était emparé d'une partie de leurs adrnini
strations, Ici encere l'armée fut arrérée au
milieu de ses succes par le courrier partí de
Léoben, el on dut regretter que les íaux avis

donnés a Bonaparte l'eussent engagé a signer
si tót.

Les courriers arriverent ensuite aParis, oú

ils causerent une grande joie a ceux qui sou
haitaient la paix , mais non au directoíre, qui
jugeant notre situation formidable, voyait avec
peine qu'on n'en eút pas tiré un parti plus
avantageux. Larévelliere et Rewbell désiraient
en philosophes l'affranchissement entier de l'I
talie ; Barras souhaitait en fougueux révolu

tionnaire, que la république humiliát les puis
sanees; Carnot, qui affectait la modération
depuis quelque temps, qui appuyait assez gé
néralement les voeux de l'opposition, approu
vait la paix, et prétendait que, pour l'obtenir
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durable, il ne fallait pas trop humilier l'empe
reur. n y eut de vives discussions au directoire
sur les préliminaires; cependant, pour ne pas
trop indisposer l'opinion, et ne point paraitre
désirer une guerre éternelle ,iI fut décidé qu'on
approuverait les bases posées a Léoben.

Tandis que ces choses se passaient sur le
Rhin et en France , des événements importants
éclataient en Italie. On a vu que Bonaparte,
averti des troubles qui agitaient les états vé
nitiens, du soulevernent des montagnarels con
tre les villes, de l'échec des Brescians devant
Salo, de la capture de deux cents Polonais, ele
l'assassinat d'une grande quantité de Francais,
de l'emprisonnement de tous leurs partisans ,
avait écrit de Léoben une lettre foudroyante
au sénat de Venise. Il avait chargé son aide-de
camp Junot de la lire lui-mérne au sénat , de
dernander ensuite l'élargissement de tous les
prisonniers, la recherche et l'extradition des
assassins, et il luiavait prescrit de sortir de
suite de Venise, en faisant afficher une décla
ration de guerre, si une pleine satisfaction n'é

tait accordée. Junot fut présenté au sénat le
26 germinal ([ 5 avril ). Il lut la lettre mena
cante de son général, el se comporta avec toute
la rudesse d'un soldat, et d'un soldat victorieux.
OIl lui répondit que les armements qui avaient

8.
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été bits, n'avaient pour but que de maintenir
la subordioatioo dans les états de la républi
que; que, si des assassinats avaient été com
mis, c'était un malheur involontaire qui serait
réparé. Junot ne voulait pas se payer de vai
nes paroles, et menacait de faire afficher la
déclaration de guerre si OH n'élargissait pas
les prisonniers d'état et les Polonais, si 00 ne
donnait pas l'ordre de désarmer les monta
gnards et de poursuivre les auteurs de tous les
assassinats. Cependaut on parvint ale calmer,
et il fut arrété avec lui et le ministre francais
Lallernant qu'on allait écrirc au général Bona
parte, et lui envoyer deux députés pour con
venir des satisfactions qu'il avaít a exiger. Les
deux députés choisís furent Francois Donat
et Léonard Justiniani.

Mais, pendant ce temps, l'agitation conti
nuait dans les états vénitiens. Les villes étaieut

toujours en hostílíté avec la populatíon des
campagnes et des montagnes. Les agents du
partí arístocratique et monacal répandaient les
hrnits les plus faux sur le sort de I'arrnée fran
caise en Autriche. lls prétendaíent qu'elle avait
été enveloppée et détruite, et ils s'appuyaient
sur deux faits pour autoriser leurs fausses nou
velles. Bonaparte en attirant a luí les deux
corps de Joubert el de Bernadotte , qu'il avait
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fait passer, l'un par le Tyrol , l'autre par la
Carniole, avait découvert ses ailes, Joubert
avait battu et rejeté Kerpen au-delá des Alpes,
mais il avait laissé Laudon dans une partie du
Tyrol, d'oú celui-ci avait bientót reparu, sou
levant toute la population fidele de ces mon
tagnes, et descendant I'Adige pour se porter
sur Vérone. Le général Servier, laissé avec
douze cents homrnes a la garde du Tyrol, se
retirait pied a pied sur V érone , pour venir se
réfugier aupres des troupes francaises laissées
dans la Haute-Italie. En me me temps un eorps
de méme force, laissé dans la Carniole, se re
tirait devant les Croates, insurgés eomme les
Tyroliens , et se repliait sur Palma-Nova. C'é
taient la des faits insignifiants, et le ministre
de France , Lallemant , s'efforcait de démontrer
au gouvernement de Venise leur peu d'impor
tance , pour lui épargner de nouvelles impru
denees; mais tous ses raisonnernents étaient
inutiles; et tandis que Boriaparte obligeait les
plénípotentiaires autrichiens avenir traiter au
milieu de son quartier-général, 011 répandait

dans les états de Venise qu'il était battu, dé
bordé, et qu'il allait périr dans sa folle entre
prise, Le partí ennemi des Francais el de la
révolution , a la tete duquel étaient la plnpart
des mernbres du gouvernement vénitien , sans
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que le gOllvernement parút y étre lui-rnéme ,

se montrait plus exalté que jamais. C'est a Vé
rone surtout que l'agitation étaít grande. Cette
ville , la plus importante des états vénitiens ,
était la premiere exposée a la contagion révo
lutionnaire, cal' elle venait immédiatement
aprés Salo sur la ligne des villes insurgées. Les
Vénitiens tenaient a la sauver et a en chasser
les Francais. Tout les y encourageait, tant les
disposítions des habitants, que l'aflluence des
montagnards et l'approche du général Laudon.
Déjá il s'y trouvait des troupes italiennes et
esclavonnes, au service de Venise. On en fit
approcher de nouveIles, et bientót toutes les
communications furent interceptées avec les
villes voisines. Le général Balland, qui com
mandait avérone la garnison francaise , se vit
séparé des autres commandants placés dans les
environs. Plus de vingt mille montagnards
inondaient la campagne~ Les détachements
francais étaient attaqués sur les routes, des ca
pucins préchaient la populace dans les rues,
et on vit paraitre un faux manifeste du podes
tat de V érone, qui encourageait au massacre
des Franeais. Ce manifeste était supposé , et le
110m de Battaglia, dont OH l'avait signé, suffi
sait pour en prouver la fausseté; mais il n'en
devait pas moius contribuer a échauffer les
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tetes. Enfin un avis émané des chefs du partí
dans Vérone, annoncait au général Laudon
qu'il pouvait s'avancer , et qu'on allait lui li
vrer la place. C'était dans les journées des 26
et 27 germinal (15 et 16 avril) que tout ceei
se passait. On n'avait aucune nouvelle de Léo
ben, et le moment paraissait en effet des mieux
choisis pour une explosiono .

Le généra] Balland se tenait sur ses ga"rdes.
Il avait donné a toutes ses troupes l'ordre de
se retirer dans les forts au premier signal. 11
réclama aupres des autorités vénitiennes con
tre les traitements exercés a l'égard des Fran
cais , et surtout contre les préparatifs qu'il voyait
faire. Mais il n'ohtint que des paroles évasives

et point de satisfaction réelle. n écrivit aMan
toue, aMilan,pour demander des secours, et
il se tint prét a s'enfermer dans les forts. Le
28 germinal (J7 avril) , jour de Ia seconde féte
de Páques , une agitation extraordinaire se ma

nifesta dans V érone ; des handes de paysans y
entrerent en criant : Mort aux jacohins ! Bal
land fit retirer ses troupes dans les forts, De
laissa que des détachements aux portes, et si
gnifia qu'au premier acte de violence, il fou
droierai t la ville. Mais vers le milieu du jour,
des COllpS de sifflet furent entendus dans les
mes; on se précipita sur les Francais , des han-
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des armées assaillirent les détachements Iais
sés a la garde des portes, et massacrérent ceux
qui n'eurent pas le temps de rejoindre les forts.
De féroces assassins couraient sur les Francais
désarrnés que leurs fonctions reteuaient dans
Vérone, les poignardaient ct les jetaient dans
I'Adige. Ils ne respectaient pas mérne les hó

pitaux , et se souillerent du sang d'une partie
des rnalades. Cependant tous ceux qui pou
vaient s'échapper, et qni n'avaient pas le temps
(le courir vers les forts, se jetaient dans I'hó
teI du gouvernement, ou les autorités véni
tiennes leur donnerent asile, ponr que le
massacre ne parút pas Ieur onvrage. Déjá plus

de qnatl'e cents malhenreux avaient péri, et la
garnison [rancaise frémissait de rage en voyant
les Francais égorgés et leurs cadavres flottant
au loin sur l'Adige. Le général Dalland 01'

donna aussitót le feu, et couvrit la vil1e de
boulets. n pouvait la mettre en cendres. Mais
si les montagnards qui avaient débordé s'en
inquiétaient peu, les habitants et les rnagis
trats vénitiens effrayés voulurent parlementer
pour sauver leur ville. Ils envoyerent un par
lementaire au général Balland pour s'enteudre
avec luí et arréter le desastre. Le général Bal
land consentir aeritendre les pourparlers , afin
de sauver les malheureux qui s'étaieut réfugiés
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au palais du gouvernement, et sur lesquels
on menacait de venger tout le mal fait a la
ville, 11 yavait la des femmes, des enfants ap
partenant aux employés des administrations,
des malades échappés aux hópitaux , et il im
portait de les tirer du péril. Balland deman
dait qu'on les lui livrát sur-Ie -champ , qu'on
fit sortir les montagnards et les régiments es
clavons, qu'on désarmát la populace, et qu'on
Iui donnát des otages pris dans les magistrats
vénitiens , pour garants de la soumissíon de la
ville. Les parlementaires demandaicnt qu'un
officier vint traiter au palais du gouvernement.
Le brave chef de brigade Beaupoil eut le cou
rage d'accepter cette mission. n traversa les
flots d'une populace furieuse, qui voulait le
mettre en pieces , et parvint enfin aupres des
autorités vénitiennes. Toute la nuir se passa
en vaines discussions , avec le provéditeur ct
le podestat, sans pouvoír s'entendre. On ue
voulait pas désarmer, on ne voulait pas don
ner d'otages, on voulait des garanties centre
les vengeanees que le général Bonaparte ne
manquerait pas de tirer de la ville rebelle.
Mais pendant ces pourparlers, la convention
de ne pas tirerdans l'intervalIe des conféren
ces, n'était pas exécutée par les hordes fu
rieuses qui avaient envahi Vérone; OIl se fusil.
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lait avec les forts, et nos troupes faisaient
des sorties. Le lendemain matin, 29 germinal
( 18 avriJ), le chef de brigade Beaupoil rentra
dans les forts, au milieu des plus grands pé
rils , sans avoir rien obtenu, On apprit que les
magistrats vénitiens, ne pouvant gouverner
cette multitude furieuse, avaient disparu, Les
coups de fusil recomrnencerent contre le fort.
Alors le general Balland fit de nouveau mettre
le feu a ses piéces , el tira sur la ville a toute
outrance. Le feu éclata dans plusieurs quar
tiers. Quelques-uns des principaux habitants
se réunirent au palais du gouverIlement ponr
prendre la direction de la ville en l'absence
des autorités. OIl parlementa de nouveau, on
convint de ne plus tirer ; mais la conventiou
n'en fut pas mieux exécutée par les insurgés,
qui ne cesserent de tirer sur les forts, Les fé
roces paysans quí couvraient la campagne, se
jetereut sur la garníson du fort de la Chiusa ,
placé sur l'Adige, et l' égorgerent. lis en firent
de méme a l'égard des Francais répandus
dans les villages autour de Vérone,

Mais l'instant de la vengeance approchait.
Des courriers partis de tous cótés étaient allés
prévenir le général Kilmaine. Des troupes ac
couraient de toutes parts. Le gélléral Kilmaine
avait ordormé au général Chnbrau de marcher



UlRECTOJRE (1797)' 123

sur-le-charnp avec douze cents hommes ; au
chef de la légion lombarde, Lahoz, de s'avan
cer avec huit cents; aux généraux Victor et
Baraguay-d'Hilliers, de marcher avec leurs di
visions. Pendant que ces mouvements de trou
pes s'exécutaient, le général Laudon venait de
recevoir la nouvelle de la signature des préli
minaires, et s'était arrété sur l'Adige. Apres
un combat sanglant que le général Chabran
eut a livrer aux troupes vénitiennes, la ville
de Vérone fut entourée de toutes parts; et
alors les furieux , qui avaient massacré les Fran
cais , passerent de la plus atroce violence au
plus grand abattement. On n'avait cessé de
parlementer, et de tirer pendant les journées
du I

er au 5 floréal (du 20 au 24 avril). Les ma
gistrats vénitiens avaient reparu; ils voulaient
encore des garanties contre les vengeances qui
les menacaient ; on leur avait donné víngt
quatre heures pour se décider; ils disparurent
de nouveau. Une municipalité provisoire les
remplaca ; et, en voyant les troupes francaises
maitresses de la ville et prétes ala réduire en
cendres, elle se rendit sans conditions. Le gé
néral Kilmaine 6t ce qu'il put pour empécher
le pillage; mais il ne pul sauver le Mont-de
Pié té , qui fut en partie dépouillé. Il fit fusil
ler quelques-uns des chefs connus de l'insur-
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rection , pris les armes a la main ; il im posa
pour la solde de l'armée une contribution de
onze cent mille francs a la ville, et lanea sa
cavalerie sur les routes pour désarrner les pay
sans , et sabrer ceux qui résisteraient, Il s'ef
forca ensuite de rétablir l'ordre, et fit sur-le
champ un rapport au général en chef, pour
attendre sa décision al'égard de la villé rebelle.
Tels furent les massacres connus sous le nom
de Páques uéronaises,

Pendant que cet événement se passait avé
rone , il se commettait a Venise mérne un
acte plus odieux encore, s'i] est possible, Un
réglement défendait aux vaisseaux armés des
puissances belligérantes d'entrer dans le port
de Lido. Un lougre commandé par le capitaine
Laugier, faisant partie de la flottille francaise
dans l'Adriatique , chassé par des frégates au
trichiennes, s'était sauvé SOllS les batteries de
Lido, et les avait saluées de neuf COllpS de ca
non. Gil Iui signifia ele s'éloigner malgré le
temps et malgré les vaisseaux eunernis qui le
poursuivaient. U allait obéir, lorsque, sans lui
donner le temps de prendre le large, les bat
teries font feu sur le malheureux vaisseau , el
le criblent sans pitié. Le capitaine Laugier, se
comportant avec un généreux dévouement,
Iait rlescendre son équipage a foud de cale, et
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monte sur le pont avec un porte-voix pour se
faire entendre , et répéter qu'il se retire. Mais
il tombe mort sur le pont avec deux hommes
de son équipage. Dans le méme moment , des
chaloupes vénitiennes montées par des Escla
vons, abordent le Jougre, fondent sur le pont
et massacrent l'équipage, al'exception de deux
ou trois malheureux qui sont conduits a Ve
nise. Ce déplorable événement eut lien le 4
floréal ( 23 avril).

Dans ce moment, on apprenait avec les mas
sacres de V érone , la prise de cette ville , et la
signature des préliminaires. Le gouvernement
se voyait tout-á-fait cornpromis , et ne pouvait
plus compter sur la ruine du général Borra

parte, qui, loin d'étre enveloppé et battu , était
au contraire victorieux , et venait d'imposer la
paix al'Autriche. Il allait se trouver maintenant
en présence de ce général tout-puissant dont
il avait refusé l'alliance , et dont il venait de
massacrer: les soldats. 11 était plongé dans la
terreur. Qu'il cut ordonné officiellement, et
les massacres de Vérone, et les cruautés corn
mises au port de Lido , ce n'était pas vraisern
blable; et on ne connaltrait pas la marche des
gouvernements dominés par les factions, si on
le supposait. Les gouvernements qui sont dans
eette situation , n'ont pas besoin de donner
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les ordres dont ils souhaitent l'exécution ; ils
n'ont qu'á laisser agir la faction dont ilspar
tagent les voeux. Ils lui livrent leurs moyens,
et font par elle tout ce qu'ils n'oseraient pas
faire eux - mérnes. Les insurgés de Vérone
avaient des canons ; ils étaient appuyés par les
régiments réguliers vénitiens; le podestat de
Bergame, Ottolini, avait re(,!u de longue main
tout ce qui était nécessaire pour arrner les pay
sans ; ainsi, apres avoir fourni les moyens, le
gouvernement n'avait qu'a laisser faire; et c'est
ainsi qu'il se conduisit. Dans le premier ins
tant cependant, i! commit une imprudence :
ce fut de décerner une récompense au com
mandant de Lido, pour avoir fait respecter ,
dit-il, les lois vénitiennes. Il ne pouvait done
se flatter d'offrir des excuses valables au gé
néral Bonaparte. 11 envoya de nouvelles ins
tructions aux deux députés Donat et Justi
niani, qui n'étaient chargés d'abord que de
répondre aux sommations faites par Junot le
26 germinal ( 15 avril). Alors les événements
de Vérone et de Lido n'étaient pas cannus;
mais maintenant les deux députés avaient une
bien autre tache a remplir, et bien d'autres
événements a expliquer. lis s'avaricérent au
milieu des cris d'allégresse excités par la nou
velle de la paix , el ils eomprirent hir-ntót
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qu'eux seuls auraient sujet d'étre tristes, au
milieu de ces grands événements. I1s appri
rent en route que Bonaparte, pour les punir
du refus de son alliance, de leurs rigueurs con
tre ses partisans, et de quelques assassinats
isolés commis sur les Francais , avait cédé une
partie de leurs provinces a l'Autriche. Que se~

rait-ce quand il connaitrait les odieux événe
ments qui avaient suivi !

Bonaparte revenait déja de Léoben , et sui
vant la teneur des préliminaires, repliait son
armée sur les Alpes et l'lzonzo. Ils le trouve
rent a Gratz, et lui [urent présentés le 6 flo
réal (25 avril). Il ne connaissait encore dans ce
moment que les massacres de Vérone, qui
avaient cornmencé le 28 germinal (17 avril), et
point encore celui de Lido , qui avait eu lieu
le I.~ floréal (23 avril). 11s s'étaient munis d'une
lettre d'un frere du général, poul' étre plus
gracieusement accueillis. Ils abordérent en
tremblant cet hornme vraiment extraordinaire,
dirent-ils , par la vivacité de son imagination ,
la promptitude de son esprit, el la force in
vincible de ses sentiments". IIles accueillit avec
politesse, et , contenant son courroux, leur

.. Veramente originale, rna forse non piu che per viva
cita d'imaginazione , robustezza invincibile di scntimento,
ed agilita nel ravvisarlo esternamente
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perrnit de s'expliquer longuernent; puis, rom
pant le silence : -Mes prisonniers, leur dit-il,
sont-ils délivrés? Les assassins sont-ils ponr
suivis? Les paysans sont-ils désarmés? Je ne
veux plus de vaines paroles ; mes soldats ont
été massacrés , il faut une vengeance éclatante !
- Les deux envoyés voulurent revenir sur les
circonstances qui les avaient obligés de se pré
rnunir contre l'insurrection , sur les désordres
inséparables de pareils événements , sur la dif
ficulté de saisir les vrais assassins. - Un gou
vernement , reprit vivement Bonaparte , aussi
bien serví par ses espions que le vótre , devrait
connaitre les vrais instigateurs de ces assassi
nats. Au reste, je sais bien qu'il est aussi mé
prisé que rnéprisahle, qu'il ne peut plus désar
mer ceux qu'il a armés; mais je les désarrnerai

pour Iui. J'ai fait la paix, j'ai quatre-vingt mille
hornmes ; j'írai briser vos plombs, je serai un
second Attila pour Venise. Je He veux plus ni
inquisition , ni livre d'or ; ce sont des institu
tions des siecles de barbarie. Votre gonverne
ment est trop vieux , il faut qu'il s'écroule.
Quand j'étais a Gorice , j'offris a M. Pezaro
mon alliance et des conseils raisonnables. JI
me refusa. Vous m'attendiez a mon re tour
pour me couper la retraite; eh bien! me voici,
Je ne veux plus traiter., je veux faire la loi. Si
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VOUS n'avez pas autre chose amedire , je vous
déclare que vous pouvez vous retirer.»

Ces paroles , prononeécs avec courroux , at
térerent les envoyés vénitiens, Ils .solliciterent
une seconde entrevue, mais ils ne purent pas
obtenir d'autres paroles du général, qni per
sista toujours rlans les rnémes intentions , et
dont la volonté evidente était de faire la loi a
Venise , et de détruire par la force une aris
toeratie qu'il n'avait pu engager a s'amender
par ses conseils, Mais bientót ils eurent de bien
autres sujetsde erainte, en apprenant avec
rlétail les massacres de V érone , et surtout 1'0
dieuse cruauté commise au port du Lido. N'o
sant se présenter aBonaparte, ils hasarderent
delui écrire une lettre des plus soumises, poul'
lui offrir toutes les explicatiens qu'il pourrait
désirer. - Je ne pííis , leur répondit-il, vous
reeevoir tout couverts du sang francais ; je vous
éeouterai quand vous m'aurez Iivré les trois
inquisiteurs d'état , le commandant du Lido et
l'officier chargé de la police de Venise. - Ce
pendant, eomme ils avaient recu un dernier
courrier reIatif al'événement du Lido , il con..
sentit a les voir , mais il refusa d'éeouter au
cune proposition, avant qu'on lui eút livré les
tetes qu'il avait dernandées. Les deux Véni

tiens cherchant alors a user d'une puissance
IX. 9
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dont la répuhlique avait souvent tiré un utile
parti, essayerent de lui proposer une répara..
tion d'un autre genre. « Non, non, répliqua le
« général irrité, quand vous couvririez cette
« plage d'or , tous vos trésors, tous ceux du
(( Pérou, ue pourraient payer le sang d'un seul
« de mes soldats. »

Bonaparte les congédia. C'était le 13 floréal
(:l mai); il publia sur-le-champ un manifeste
de guerre contre Venise, .La constitution fran
«;aise ne permettait ni au directoire, ni aux
généraux, de déclarer la guerre, mais elle les
autorisait a repousser les hostilités commen
cées. Bonaparte s'étayant sur cette disposition,
et sur les événements de Vérone et du Lido ,
déclara les hostilités commencées, somma le
ministre Lallemsnt de sortir de Venise, fit
ahattre le lion de Saint -Mare dan s toutes les
provinces de la terre-ferme, municipaliser les
villes, proclamer partout le renversement du
gouvernement vénitien , et, en attendant la
marche de ses troupes qui revenaient de l'Au
triche, ordonna au général Kilmaine de porter
les divisions Baraguay-d'Hilliers et Victor sur
le bord des lagunes. Ses déterrninations , aussi
promptes que son courroux, s'exécutérent sur
le-champ, En un clin d'ceil 00 vit disparaitre
l'antique lion de Saint-Marc des bords de
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l'Izonzo, jusqu'á ceux du Mincio, et partout il
fut remplacé par l'arbre de la liberté. Des trou
pes s'avancerent de toutes parts, et le canon
francais retentit sur ces rivages, qui depuis si
long-temps n'avaient pas entendu le canon
ennerm.

L'antique ville de Venise, placée au milieu de
ses lagllnes , pouvait présenter encore des dif
ficultés presque invincibles, méme au général
qui venait d'humilier I'Autriche. Toutes les la
gmies étaient armées. Elle avait trente-sept
galeres, cent soixante-huit barques canormie
res, portant sept cent cinquante bouchesafeu,
et huit mille cinq cents matelots ou canon"
niers. Elle avait poul' garnison trois mille cinq
cents Italiens, et onze mine Esclavons; des
vivres poul' huit mois, de l'eau douce pour
deux, et les moyens de renouveler ces provi
sions. Nous n'étions pas maitres de la mer;
nous n'avions point de barques canonnieres ,
pour traverser les lagunes; iI fallait s'avancer
la sonde a la main, le long de ces canaux in-

, connus pour nous, et sous le feu d'innombra
bIes hatteries. Quelque braves et audacieux
que fussent les vainqueurs de l'Italie, ils pou
vaient étre arrétés par depareils obstacles, et
condamnés a un siége de plusieurs mois. Et
que d'événements aurait pu amener un délai

9·
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de plusieurs mois! I:Autriche repoussée pou
vait rejeter les prélirninaires , rentrer dans la
lice, ou faire naitre de nouvelles chances.

Mais si la situation militairede Venise pré
sentait des ressources, son état intérieur ne
permettait pas qu'on en fitun usage énergi
que. Comme tous les corps usés , cette aristo
cratie était divisée ; elle n'avait ni les rnémes
intéréts , ni les mémes passions. La haute aris
tocratie , maitresse des places, des honneurs,
et disposant de grandes richesses, avait rnoins
d'ignorance, de préjugés, et de passions, que
la noblesse inférieure; elle avait surtout l'arn
bition du pouvoir. La masse de la noblesse ,
exclue des emplois, vivant de secours, igno
r~nte et furieuse, avait les véritables préjugés
aristocratiques. Unie aux prétres, elle excitait le
peuple qui lui appartenait , comme il arrive
dans tous les états oú la classe moyenne n'est
pas encore assez puissante poul' l'attirer aelle.
Ce peuple , composé de marins et d'artisans ,
dur , superstitieux , et a demi sauvage, était
prét a se livrer a toutes les fureurs. La classe
moyenne, cornposée de bourgeois, de com
mercants , de gens de 10i, de médecins , etc.,
souhaitait cornme partout l'établissement de
l'égalité civile ; se réjouissait de I'approche des
Franeais , mais n'osait pas laisser éclater sa
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joie , en voyant un peuple qu'on pouvait pous
ser aux plus grands exces , avant qu'une révo
lution fut opérée. Enfin, a tous ces éléments
de division, se joignait une circonstance non
moins dangereuse. Le gouvernement vénitien
était serví par des Esclavons. Cette soldares
que barbare, étrangere au peuple vénitien, et
souventen hostilité avec lui, n'attendait qu'une
occasion pour se livrer au pillage, sans le pro..
jet de servir aucun parti.

Telle était la situation intérieure de Venise, Ce
corpsusé était prét a sedisloquer, Les grands,
en possession du gouvernement, étaient ef
frayés de lutter eontre un guerrier eomme Bo
naparte; malgré que Venise pút trés-hien résister
aune attaque, iIs n'envisageaient qu'avec épou
vante les horreurs d'un siége, les fureurs aux
quelles deux partis irrités ne manqueraient
pas de se livrer , les exces de la soldatesque
esclavonne, les dangers auxquels serait expo
sée Venise, avec ses' établissements maritimes
et commerciaux; ils redoutaient .surtout de
voir leurs propriétés, toutes situées sur laterre
ferme, séquestrées par Bonaparte ,et mena
eées de confiscation. lis craignaient mérne pour
les pensions dont vivait .la petite noblesse , et
qui seraient perdues si; en poussant la lutte a
l'extrémité , on s'exposait a une révolution. J1~
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pensaient qu'en traitant ils pourraient sauver
les anciennes institutions de Venise par des
modifications ; conserver le pouvoir qui est
toujours assuré aux hommes habitués ale ma
nier ; sauver leurs terres, les pensions de la
petite noblesse, et éviter ~ la ville les horreurs
du sac et du pillage. En conséquence, ces
hommes qui n'avaient ni l'énergie de leurs
aucétres , ni les passions de la masse nobiliaire ,
sougerent a traiter. Les principaux membres
du gouvernement se réunirent chelo le doge.
C'étaient les six conseillers du doge, les trois
présidents de la garantie criminelle , les six
sages-grands, les cinq sages de terre-ferme ,
les cinq sages des ordres, les onze sages sortis
du .conseí!, les trois chefs du conseil des dix,
les trois avogadors, Cette assemblée extraor...
dinaire , et contraire méme aux usages, avait
pour but de pourvoir au salut de Venise. L'é
pouvante y régnait. Le doge, vieillard affaibli
par l'age, avait les yeux remplis de larmes, Il
dit qu'on n'était pas assuré eette nuit méme

de dormir tranquillement dans son lit. Chacun
nt différentes propositions. Un membre pro
posait de se servir du banquier Haller pour
gagner Bonaparte. 00 trouva la propositiou
ridicule et vaine. D'ailleurs l'ambassadeur Qui
rini avait ordre de [aire a Paris tout ce qu'il
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pourrait, et d'acheter méme des voix au di
rectoire , s'il était possible. D'autres propose
rent de se défendre. On trouva la proposition
imprudente, et digne de tetes folles et jeunes.
Enfin on s'arréta a l'idée de proposer au grand
conseil une modification a la constitution , afin
d'apaiser Bonaparte par ce moyen. Le grand
conseil, composé ordinairement de toute la
noblesse, et représentant, la nation vénitien
ne, fut convoqué. Six cent dix-neuf membres,
c'est - a- dire un peu plus de la moitié,
furent présents. La proposition fut faite au mi
lieu d'un morne silence. Déjá cette question
avait été agitée, sur une cornmunication du
ministre Lallemant au sénat; et on avait décidé
alors de renvoyer les modifications a d'autres
temps. Mais cette fois on sentit qu'il n'était
plus possible de recourir a des rnoyens dila
toires. La proposition du doge fut adoptée par
cinq cent quatre-vingt-dix-huit voix. Elle por
tait que deux commissaires envoyés par le sé
nat, seraient autorisés a négocier avec le gé
néral Bonaparte, et a traiter méme des objets
qui étaient de la compétence du grand conseil,
c'est-a-dire des objete constitutionnels , sauf
ratification.

Les deux cornrnissaires partirent sur-le
champ, et trouvérent Bonaparte sur le bord
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des laguues , au pont de lVíarghera. Il disposait
ses troupes, et les artilleurs francais échan
geaient déja des bouIets avec les canonniéres
vénitiennes, Les deux commissaires Iui rerni
rent la délibération du grand conseil. Un ins
tant il parut .frappé de cette détermination ;
puis reprenant un ton brusque, iI leur dit :
.,-- Et les trois inquisiteurs d'état, et le com ...
mandant du Lido , sont-ils arrétés? Il me faut
leurs tetes. Point de traité jusqu'á ce que le
sang francais soit.vengé, Vos.lagunes ne m'ef
fraient pas; je les trouve tellesque je I'avais
prévu. Dans quinze jours je serai aVenise. Vos
nobles ne se déroberont ala mart qu'en allant
cornme les émigrés francais traincr leur rnisere
par toute la terreo - Les deux commissaires
firent tous leurs efforts pour obtenir un délai
de quelques joars , afio de convenir des satis
factions qu'il désirait, Il ne vaulait accorder
que vingt-quatre heures. Cependant il cansen...
tit aaccorder six jours de suspension d'arrnes,
pour donner aux commissaires vénitiens le
temps de venir le rejoindre a Mantoue, avec
l'adhésion du grand conseil a toutes les con
ditions imposées.

Bonaparte, satisfait d'avoir jeté l'épouvante
chez les Vénitiens, ne voulait pas en venir a
des hostilités réel1es, paree qu'il appréciait la
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difficulté d'emporter les lagunes, et qu'il pré
vojait une intervention de l'Autriche, Un ar
ticle des préliminaires portait que tout ce qui
était relatif aVenise serait réglé d'accord avee
la France et l'Autriche. S'il y entrait de vive
force, on se plaindrait a Vienne de la viola
tion des préliminaires , et de toutes manieres
il lui convenait mieux de les amener a se
soumettre, Satisfait de les avoir effrayés, il
partit pour Mantoue et Milan, ne doutant pas
qu'ils ne vinssent bientót faire leur soumis
sion pleine et entiere.

L'assemblée de tous les mernbres du gou
vernement, qui s'était déja formée chez le
doge, se réunit de nouveau pour entendre
le rapport (les cornmissaires, Il. n'y avait plus
moyen de résister aux exigences du. général ;
il fallait consentir a tout, cal' le péril devenait
chaque jour plus imminent. On disait que la
bourgeoisie conspirait et voulait égorger]a
nohlesse , que les Esclavons allaient profiter
de l'occasion POUi' piller la vilJe. Onconvint
de faire une nouvelle proposition au grand
conseil , tendaute a accorder toutee que de
mandait le général Bonaparte. Le J 5 floréal
(4 mai), le gránd conseil fut assemblé de non
veau, A la majorité de sept cent quatre voix
centre dix, il décida que les comrnissaires
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seraient autorisés a traiter a toutes condi
tions avec le général Bonaparte, et qu'une
procédure serait commencée sur-Ie-champ
contre les trois inquisiteurs d'état et le com
mandant du Lido.

Les commissaires, munis de ces nouveaux
pouvoirs, suivirent Bonaparte a Milan pour
al1er mettre l'orgueilleuse constitution véni
tienne ases pieds. Mais six jours ne suffisaient
pas, et la treve devait expirer avant qu'ils
eussent pu s'entendre avec le généra1. Pen
dant ce temps la terreur allait croissant dans
Venise. Un instant on fut tellernent épouvanté,
qu'on autorisa le commandant des lagunes a
capituler avec les généraux francais , chargés
du commandement en l'absence de Bonaparte,
On lui recommanda seulement l'indépendance
de la république, la religion, la su reté des
personnes et des amhassadeurs étrangers, les
propriétés publiques et particulieres , la mon
naie, la banque, l'arsenal, les archives. Ce~

pendant on obtint des généraux francais une
prolongation de la tréve , pour donner aux
envoyés vénitiens le temps de négocier avec
Bonaparte.

L'arrestation des trois inquisiteurs d'état
avait désorganisé la police de Venise. Les plus
influents personnages de la bourgeoisie s'ólgi-
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taient, ~t manifestaient ouvertement l'inten
tion d'agir, pour háter la chute de l'aristocra
tie, Ils entouraicnt le chargé d'affaires de
France , Villetard, qui était resté a Venise
apres le départ du ministre Lallemant, et qui
était un ardent patriote. I1s cherchaient et
espéraient en luí un soutien pour leurs pro
jets. En méme temps les Esclavons se lívraient
a I'indiscipline et faisaient craindre les plus
horribles exceso lis avaient en des rixes avec
le peuple de Venise , et la bourgeoisie sern
blait elle-méme exciter ces rixes, qui ame
naient la division dans les forces du parti
aristocratique, Le 20 floréal (9rnai), la terreur
fut portée a son comble. Deux membres tres
influents du parti révolutionnaire, les nommés
Spada et Zorzi, entrerent encommunication
avec quelques-uns des personnages qui com
posaient la réunion extraordinaire formée chez
le doge. Ils insinuerent qu'il fallait s'adresser
au chargé d'affaires de France, et s'entendre
avec lui pOllr préserver Veníse des malheurs
qui la menacaient, Donat et Battaglia, deux
patriciens qu'on a déja vus figurer, s'adressé
rent a Villetard le 9 mai. I1s lui demandérent
quels seraient , dans le péril actuel, les moyens
les plus propres a sauver Venise. Celui-ci ré
pondit qu'il n'était nullement autorisé a trai-
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ter par le général en chef, mais que si on lui
demandait son avis personneI, iI conseillait
les mesures suivantes: l'embarquement et le
renvoi des Esclavons; l'institution d'nne garde
bourgeoise; l'introduction de quatre mille
Francais dans Venise, et l'occupation par eux
de tous les :points fortifiés; I'abolition de ran
cien gouvernement; son remplacernent par
une. municipalité de trente-six membres choi
sis dans toutesIes rclasses et ayant le doge
actuel pour maire; l'élargissement de tous
les prisonniers pour cause d'opinion. Ville
tard ajouta que sans doute a ce prix le géné
raI Bonaparte accorderait la grace des trois
inquisiteurs d'état et du commandant du Lido.

Ces propositions furent portées au eonseil
réuni chez le doge. Elles étaient bien graves,
puisqu'elles entrainaient une entiere révolu
tion dans Venise. Mais les chefs du gouverne
ment craignaient une révolution ensanglantée
par lesprojets du partí réformateur, par les
fureurs populaires et par la cupidité des Es
clavons. Deux d'entre eux firent une vive ré

sistance. Pezaro dit qu'iladevaient se retirer
en Suisse avant de consommer eux-rnémes la
ruine de 1'antique gouvernement vénitien. Ce
pendant les résistances furent écartées , et il
fut résolu que ces propositions seraient pré-
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sentées au gralld conseil. La convocatíon fut
fixée au 23 floréal ( 12 mai ). En attendant ,
on paya aux Esclavons la solde arriérée , et on
les embarqua pour les renvoyer en Dalmatie.
Mais le vent contraire les retint dans le port,
et leur présence dan s les eaux de Venise ne fit
qu'entretenir le trouble et la terreur.

Le 23 floréal ( 12 rnai ), le grand conseil fut
réuni avec appareil pour voter l'abolition de
cette antique aristocratie. Un peuple immense
était réuni. D'une part, on apercevait la hour
geoisie joyeuse enfin de voir le pouvoir de ses
maitres renversé ; et d'autre part, le peuple ex
cité par la noblesse , prét ase précipiter sur
ceux qu'il regardait comme les instigateurs de
eette révolution. Le doge prit la paroleen ver
sant des larmes, et proposa au grand conseil
d'abdiquer sa souveraineté. Tandis qu'on allait
délibérer,on entendit tirer des coups de fusil.
La noblesse se crut menacée d'un massacre.
l'( Aux voix t aux voix ! » s'écria-t-on de toutes
parts. Cinq cent douze suffrages voterent l'a
bolition de l'ancien gouvernement. D'apres les
statuts , il en aurait fallu six cents. 11 y eut douze
suffrages contraires, et cinq nuls. Le grand con
seil rendit la souveraineté ala nation vénitienne
tout entiere ; il vota l'institution d'une muni
cipalité , el I'établissement d'un gouvernement
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provisoire, composé de députés de tous les
états vénitiens; il consolida la dette publique,
les pensions accordées aux nobles pauvres, et
décréta l'introduction des troupes francaises
dans Venise. A peine cette délibération fut-elle
prise , qu'un pavillon fut hissé a nne fenétre
du palais, A cette vue , la bourgeoisie fut dans
la joie; mais le peuple furieux , portant l'image
de Saint-Marc , parcotirut les rues de Venise,
attaqua les maisons, des habitants accusés d'a
voir arraehé eette détermination ala noblesse
vénitienne. Les maisons de Spada et de Zorzi
furent pillées et saccagées; le désordre fut
porté au comble , et on craignit un horrible
bouleversement. Cependant un certain nom
bre d'habitants intéressés a la tranquillité pu
blique se réunirent, mirent aleur tete un vieux
général maltais nornmé Salembeni, qui avait
été long-temps persécuté par l'inquisition d'é
tat , et fondirent sur les perturbateurs. Aprés
un combat au pont de Rialto, ils les disper
serent , et rétablirent l'ordre et la tranquil
lité.

Les Esclavons furent enfin embarqués et reno
voyés aprés de grands exces commis dans les
villages du Lido et de Malamocco. La nouvelle
municipalité fut instituée; et, le 27 floréal
(16 mai) , la ílottille alla chercher une division
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de quatre mille Franeais , qui s'établit paisi
blement dans Venise,

Tandis que ces choses se passaient aVenise ,
Bonaparte signait a Milan, et le méme jour,
avec les plénipotentiaires vénitiens, un traité
conforme en tout a la révolution qui venait
de s'opérer. Il stipulaitI'abdication de l'aris
tocratie, l'institution d'un gouvernement pro
visoire, l'introduction d'une división francaise
a titre de protection, la punitíon des trois in
quisiteurs d'état et du commandant du Lido.
Des articles secrets stipulaient en outre des
échanges de territoire, une contribution de 3
millions en argent, de 3 millions en munitions
navales, et l'abandon ala France de trois vais
seaux de guerre et de deux frégates. Ce traité
devait étre ratifié par le gouvernement de Ve
nise; mais la ratification devenait impossible,
puisque l'abdication avait déjá eu lieu, et elle
était inutile, puisque tous les articles dn traité
étaient déjá exécutés, La municipalité provi
soire n' en crut pas moins devoir ratifier le
traité.

Bonaparte, sans se compromettre avec l'Au
triche, sans se donner les horribles embarras
d'un siége, en était done venu a ses fins. Il
avait renversé l'aristocratie absurde qui l'avait
trahi, il avait placé Venise dans la mérne si-
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tuation que la Lombardie , le Modenois , le
Bolonais, le Ferrarais ; maintenant il pouvait ,
sans aucun embarras, faire tous les arrange
ments de territoire qui lui paraitraient conve
nables. En cédant a l'empereur toute la terre
ferrne qui s'étend de l'Izonzo a l'Oglio, il avait
le moyen d'indemniser Venise , en lui don..
nant Bologne , Ferrare et la Romagne, qui fai
saient actuellement partie de la Cispadane. Ce
n'était pas replacer ces provinces sous le joug
que de les donner a Venise révolutionnée.
Restaient ensuite le duché de Modene et la
Lornbardie, dont il était facile de composer
une seconde république, alliée de la premiere.
Il y avait encare mieux a faire, c'était , si on
pouvait faire cesser les' rivalités locales, de
réunir tontes les provinces affranchies par les
armes fralll;aises, et de composer avec la Lom
bardie, le Modenois, le Bolonais , le Ferrarais,
la Romagne, la Polésine, Venise et les iles de
la Grece, une puissante république, qui do
minerait a la fois le continent et les mers de
l'Italie.

Les articles secrets relatifs aux 3 millions
en munitions navales, et aux trois vaisseaux
et deux frégates , étaient un moyen de mettre
la main sur toute la marine vénitienne, Le
vaste esprit de Bonapartc , donl la prévoyance
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se portait sur tous les objets á la fois, ne vou
lait pas qu'il IJOUS arrrvát avec les Vénitiens

ce qui nous était arrivé avec les Hollanclais,
c'est-a-dire que les officiers de la marine, ou
les commandants des iles , mécontents de la
révolution, livrassent auxAnglais les vaisseaux
et les iles qui étaient sous leur cornmande
ment. II teuait surtoutbeaucoup aux impor
tantes iles vénitiennes de la Grece , Corfou,
Zante, Céphalonie, Sainte-Maure , Cérigo. Sur
le-champ il donna des ordres pour les faire
occuper. Il écrivit á Toulon pour qu'on lui
envoyát par terre un certain nombre de rna
rins, promettant de les défrayer et de les
éqniper a leur arrivée a Venise. Il demanda au
directoire des ordres pour que I'amiral Brueys
appareillát sur-le-champ avec six vaisseaux,
afin de venir rallier toute la marine vénitienne ,

ct d'aller s'emparer des iles de la Grece. Il fit
partir de son chef deux miI1ions pour Toulon,
afin que l'ordonnateur de la marine ne füt
pas arrété par le défaut de fonds. Il passa en- .
core ici par-dessus les réglements de la tréso
rerie , pour ne pas subir de délai. Cependant,
craignant que Brueys n'arrivát trop tard, iI
réunit la petite fIottílle qu'iI avait dans l'Adriati
que aux vaisseaux trouvés dans Venise , méla

les équipages vénitiens aux équipages fran-
IX. 10
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cais , placa a bord deux mille hommes de tron
pe:=; , el les fit partir sur-le-champ pour s' cm
parer des iles. Il s'assurait ainsi la possession
des postes les plus importants dans le Levant
et l'Adriatique, et prenait une position qui ,
devenant tous les jours plus imposante , de
vait influer singuliérement sur les négocia
tions définitives avec l'Autriche.

La révolution faisait tous les jours de nou
veaux progres , depuis que la signature des
préliminaires de Léoben avait fixé le sort de
l'Italie , et y avait assuré l'influence franeaise.
n était certain maintenant que la plus grande
partie de la Haute-Italie serait constituée en
république démocratique, C'était un exemple
séduisant , et qui agitait le Piémont , le duché
de Parme, la Toscane, les Étals du pape. Le
général francais n'excitait personne, mais sem
hlait prét a accueillir ceux qui se jetteraient
dans ses bras. A Genes, les tetes étaient fort
exaltées contre l'aristocratie , moins absurde
et moins affaiblie que celle de Venise , mais
plus obstinée encore s'il était possible. La
France, comrne on a vu, avait traité avec elle
pour assurer ses derrieres , et s'était bornée a
exiger 2 millions d'indernnités , 2 millions
en prét , et le rappel des familles exilées
pour leur attachement a la France. Mais le
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parti patriote ne garda plus de mesure des
que Bonaparte eut imposé la paix al'Autriche.
Il se réunissait chez un nommé Morandi , et
y avait formé un club extrémernent violento
Une pétition y fut rédigée et présentée au
doge, ponr demander des modifications a la
constitution. Le doge fit former une commis
sion ponr examiner cette proposition, Dans

'l'íntervaIle, on s'agita. Les bourgeois de Ge
nes el les jeunes gens a tete ardente se con
certerent , et se tinrent préts aune prise d'ar
mes. De leur cóté , les nobles, aidés par les
prétres , exciterent le menu peuple , et arme
rent les charbonniers et les porte-faix. Le mi
nistre de France, homme doux et modéré ,
contenait plutót qu'il n'excitait le parti pa
triote. Mais le 2.2. mai , quand les événements
de Venise furent connus , les Morandistes ,
cornme on les appelait , se montrérent en ar
mes, et voulurent s'emparer des postes prin
cipaux de la ville. Un combat des plus violents
s'engagea. Les patriotes, qui avaient affaire a
tout le peuple, furent battns et souffrirent de
crnelles violences. Le peuple victorieux se
porta a heaucoup d'exces , etne ménagea pas
les familles francaises , dont beaucoup furent
maltraítées. Le ministre de France ne fut lui
mérne respecté que parce que le doge cut

10.
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soin deIui envoyer une garde. Des que Bo~

.iaparte apprit ces événements , il vil q u'i I lIe

pouvait plus différer d'intervenir. II envoya
son aide-de-camp Lavalette pour réclamer les
Francais détenus, ponr demander des répara
tions a lenr égard, et surtout pour exiger
I'arrestation des trois inquisiteurs d'état , ac
cusés d'avoir mis les armes aux mains du pell
ple. Le partí patriote, soutenu par eettc in
Iluence puissante, se rallia , reprit le dessus ,
et obligea l'aristocratie génoise a abdiqugr ,
comrne avait fait celle de Venise. Un gouver
nement provisoire fut installé, et une com
mission envoyée aBonaparte , pour 5'entendre
avec lui sur la constitution qu'il eonvenait de
donner a la république de Genes.

Ainsi, apres avoir en deuxmois soumis le
pape, passé les Alpes Julien nes, imposé la paix
al'Autriehe, repasséles Alpes et puní Venise,
Bonaparte était a Milan, exercant une auto
rité suprérne sur toute l'Italie , attendant, sans
la presser, la marche de la révolution, faisant
travailler a laconstitution des provinces af
franchies , se créant une marine dans l'Adria
tique, et rendant sa situation toujours plus
imposante pour .l'Autriche. Les préliminaires

de Léoben avaient été approuvés a París et a
Vienne; l'échange des ratifications avait été



DI R ECl'OIR¡'; (1797j. 149

fait entre Bouaparte et M. de Gallo, eL on at
teudait incessamment l'ouverture des confé
rcuces pour la paix définitive. Bonaparte aMi
fati, simple général de la république, était
plus influent que tous les potentats de l'Europe.
Des eourriers arrivant et partant sans cesse,
annoncaient que c'était la que les destinées du
monde venaient aboutir. Les Italiens enthou
siastes attendaient des heures entieres pour
voir le généraL sortir du palais SerbeLloni. De
jeunes et belles femmes entouraient madame
Bonaparte, et lui eomposaient une cour bril
lante. Déjá commencait eette existence ex
traordinaire, qui a ébloui et dominé le monde.
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CHAPITRE 111.

Situation embarrassante de l'Angleterre aprés les preli
minaires de paix avec I'Autriche; nouvelles proposi
tions de. paix; conférences de Lille. - Élections de
l'an V.-Pr'gres de la réaction contre-révolutionnaire ,
Lutte des conseils avec le directoire. - Élection de
Barthélemy au directoire , en remplacement de Letour
neur, directeur sortant. - Nouveaux détails sur les
finan ces de l'an V. Modifications dans leur administra
tion proposées par l'opposition. - Rentrée des prétres

et des émigrés. Intrigues et complot de la faction roya
liste. - División et forces des partis, Dispositions poli
'tiques des armées.

LA conduite de Bonaparte a l'égard de Ve
nise était hardie, mais renfermée néanrnoins
dans la limite des lois. 11 avait motivé le ma
nifeste de Palma-Nova sur la nécessité de re-
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pousser les hostilités commencées; et avant
que les hostilités se changeassent en une gnerre
déclarée , il avait conclu un traité qui dispen
sait le directoire de soumettre la déclaration
de guerre aux deux conseils. Dé eette ma
niere, la république de Venise avait été atta
quée, détruite el effacée de l'Europe , sans que
le général eút presque consulté le directoire,
el le directoire les conseils. Il ne restait plus
qu'á notifier le traité. Gimes avait de méme

été révolutionnée, sans que le gouvernement
parút consulté; et tous ces faits, qu'on attri
buait au général Bonaparte , beaucoup plus
qu'ils ne lui appartenaient réellement , don
naient de sa puissance en Italie, et du pouvoir
qu'il s'arrogeait, une idée extraordinaire: Le
directoire jugeait en effet que le général Bo
naparte avait tranché beaucoup de qucstions;
cependant il ne pouvait lui reprocher d'avoir
outre-passé matériel1ement ses pouvoirs; il était
obligé de reconnaitre l'utilité et l'á-propos de
toutes ses opérations, et il n'aurait pas osé dés
approuver un général victorieux, et revétu
d'une si grande autorité sur les esprits. L'am
bassadeur de Venise a Parls , M. Ql1irini, avait
employé tous les moyens possibles aupres da
directoire, pour gagner des voix en faveur de
sa patrie. Il se servit d'un Dalmate , intrigant
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adroit , qui s'était lié avec Barras, pour gagner
ce directeur. Il parait qu'une sornrne de 600

mille Irancs en billets fut donnée , a la condi-,
tion de défendre Venise dans le directoire.
Mais Bonaparte, instruit de I'intrigue, la dé
non-;;a. Venise ne fut pas sauvée , et le paie
ment des billets fut refusé. Ces faits, connus
du directoire , y amenérent des explications ,
et méme un commencement d'instruction; mais
on finit par les étouffer. La eonduite de Bo
naparte en ltalie fut approuvée , et les pre
miers jours qui suivirent la nouvelle des pré
liminaires de Léoben furent consacrés a la joie

la plus vive. Les ennemis de la révolution et
du directoire, qui avaient tant invoqué la paix,
pour avoir un pretexte d'accuser le gouvern€-
ment, furent tres-fáchés au fond d'en voir si
gner les préliminaires, Les républicains furent
au cornble de leur joie. Ils auraient désiré sans
doute J'entier affranchissement de I'Italie ; mais
ils étaient charmés de voir la république re
connue par l'empereur, et en quelque sorte
consacrée par lui. La grandemasse de la po
pulation se réjouissait de voir finir les horreurs
de la guerre, et s'attendait aune réduction dans
les charges publiques. La séance oú les con
seils recurent la notification des préliminaires
fut une scene d'cuthousiasme. On déclara qm'
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les armées d'Italie, du Rhin et de Samhre-et
Meuse, avaient bien mérité de la patrie et de
l'humanité, en conquérant la paix par leurs
victoires. Tous les partis prodiguerent au gé
néral Bonaparte les expressions du plus vil'
enthousiasme , et on proposa de lui donner le
surnom d'llf,zliqlle, eomme á Rome on avait
donné aSeipion celui d'Africain.

Avec l'Autriche , le continent était soumis.
Il ne restait plus que l'Angleterre acombattre;
et, réduite aelle-méme , elle courait de vérita
bles périls. Hoche, arrété a Francfort au mo
ment des plus beaux triomphes, était.impatient
de s'ouvrir une nouvelle carriére. L'Irlande
l'oceupait toujours, et il n'avait nullement re
Roncé a son projet de l'année précédente, Il
avait pres de quatre-vingt mille hommes entre
le Rhinet la Nidda; il enavait laissé environ
quarante rnille dans les -. environs de Brest;
l'escadre armée dansce port était encare toute
préte ámettre a la voile. Une flotte espagnole
réuniea Cadix n'attendait qu'un coup de vent,
qui oblig:eat l'amiral anglais Jewis a s'éloigner,
pour sortir de la rade, et venir dans la Manche
combiner ses efforts avec ceux de la marine
francaise, Les Hollandais étaient enfin parve
nus aussi aréunir une escadre , et aréorganiser
une partie de leur armée. Hache pouvait done
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disposer de moyens immenses pour soulever
l'Irlande. 11 se proposait dedétacher vingt mili e
hornmes de I'armée de Sambre-et-Meuse, et de
les acheminer vers Brest , pour y étre embar
qués de nouveau, Il avait choisi ses meilleures
troupes pou!' cettegrande opération t but de
toutes ses pensées. Il se relilflit aussi en Hol
lande en gardant le. plus grand incognito, et
en faisant répandre le bruit qu'il était allé pas
ser quelques jours dans sa famille, La, ilveilla
de ses yellx a tous les préparatifs. Dix-seps
mille Hollandais 1.1'excellentes troupes furent
emharqués sur une flotte, et n'attendaient qu'uu
signal, pour venir se réunir a l'expédition pré
parée a Brest, Si a ces moyells venaient se
ioindreceuxdes EspagJlOls, l'Allgleterrn é.tait
menaeée , comme .on le voit .,<1~ .dangers in
calculables.

Pitt étaitdans .la .plus graudeépouvante. La
défection de l'Au~iche, les préparatifs faítsau
Texel et a Brest , i'escadre réunie ,a Cadix, et
qu'un coup de vent pouvait Q.ébl~úer,toutes

ces circonstances étaient alarmantes. L'Esp.agne
et la Fl'alilCe travaillaient aupresdu Portugal,
pour le contraiadre a la paix , et on avait en
core acraindre la déíection de cet anclen allié,
Cesévénements avaient sensiblement affecté
le crédit , et ameué une crise long-temps pré-
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vue, et souvent prédite. Le gouverncment au

glais avait toujours eu recours ala banque, et en
avait tiré des avances énormes, soit en lui faisant
acheter des rentes, soit en lui faisant escompter
les bons de l'échiquier. Elle n'avaitpu fournir
a ces avances que par d'abondantes émissions
de billets. L'ép~vante s'emparant des esprits,
et le bruit s'étant répandu qne la banqnc avait
fait au gOllvernement des préts considérables,
tout le monde ceurutpourconvertir ses billets
en argento Aussi, des le mois de mars, au mo
ment oú Bonaparte s'avancait sur Vienne, la
bauque se vit-elle obligée de dernander la .fa
culté de suspendre sespaiements. Cette faculté
lui fut accordée, et elle fut dispensée de rem
plir une obligation devenue inexéoutable-i tnuis
son crédit et 'Son existence n'étaient passau
vés pour cela. Sur -le - champ OH publia le
compte de son actif et de sonpassif. L'actif
était de 17,597,280 livres sterling;le passif de
13'770,39° livres sterling. Il y avait done un
surplus dansson aetif de 3,826,890 livresster
ling. Mais on ne disait pas combien dans cet
actif iI entrait de créances sur l'état. Tout ee
qui consistait ou en lingots ou en lettres de
change de eommerce était fort sur; mais les
rentes, les bons de l'échiquier, qui faisaient la
plus grande partie de l'actif, avaient perdu
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¡",¡.dit avcc lapolitique du gouverncmcnt. Les
hillAs perdirellt sur-le-cliamp plus de quinze
pour cent. Les banquiers dernanderent á [eur
tour la faculté de payer en billets, sous peine
d'elre obligés de suspendre leurs paiements, Il
était naturel qu' on leur accordát la méme fa

veur qu'a la banque , et il y avait mérne justice
á le faire , car e'était la banque qui, en refu
sant de rernplir ses engagements en argent,
les mettait dans l'impossibilité d'acquitter les
Ieurs de cette maniere. Mais des lors on don
nait aux billets cours forcé de monnaie. Pomo
éviter cet inconvénient , les principaux com

mercants de Londres se réunirent , et donne

rent une prcuve remarquable d'esprit public
et d'intelligence. Comprenant que le refus
d'admettre en paiement les billets de la ban
que aménerait une catastrophe inévitable, dans
Iaquelle toutes les fortunes auraient également
a souffrir, ils résolurent de la prévenir, et íls
convinrent d'un cornmun accord de recevoir
les billets en paiement. Des cet instant, l'An
gleterre entra dans la voie du papier-monnaie.

Il est vrai que ce papier-monnaie, au lieu d'e
tre forcé, était volontaire ; mais iI n'avait que
la solidité du papier, et il dépendait éminem
ment de la conduite politique du cabinet, Pour
le rendre plus propre au service de mormaie ,
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on le divisa en petites sommes. On autorisa la
banque, dont les rnoindres billets étaient de
5 livres sterling (980u 100 franes), aen émet
tre de 20 et 40 sehellings ( 24 et 48 franes).
C'était un moyen de les faire servir au paie
ment des ouvriers.

Quoique le bon esprit du eommeree anglais
eüt rendu eette eatastrophe moins funeste
qu'elle aurait pu l'étre , cependant la situation
n'en était pas moins tres-périlleuse ; et, pour
qu'elle ne devlnt pas tout-á-fait désastreuse, il
fallait désarmer la Franee, et empécher que
les eseadres espagnole, francaise et hollan
daise, ne vinssent allumer un incendie en Ir
lande. La famille royale étaÜ toujours aussi
ennemie de la révolution et de la paix ; mais
Pitt , qui n'avait d'autre vue que l'intérét de
l'Angleterre, regardait, dans le moment, un
répit eomme indispensable. Que la paix fút Oll

non définitive, il fallait un instant de reposo
Entierement d'aecord sur ee point avec lord
Grenville, il décida le eabinet a entamer une
négoeiation sincere, qui procurát deux ou trois
ans de reláche aux ressorts trop tendus de la
puissance anglaise. Il ne pouvait plus étre ques
tion da disputer les Pays-Bas, aujourd'hui cé
dés par l'Autriche; il ne s'agissait plus que de
disputer sur les eolonies, et des 101'S il y avait
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moyen et espoir de s'entend~. Non-seulement
la situation indiquait l'intention de traiter,
mais le choix dn négociateur la prouvait aussi.
Lord Malmesbury était encore designé cette
fois, et, ason age, on ne l'aurait pas employé
deux fois de suite dans une vaine représenta
tion. Lord Malmesbury , célebre par sa Ion
gue carriere diplomatique , et par sa dextérité
comme négociateur, était fatigué des affaires,
et voulait s'en retirer, mais apres une négo
ciation heureuse et brillante. Aucune ne pon
vait étre plus belle que la pacification avec la
France aprés cette horrible lutte; et , s'il n'a
vait eu la certitude que son cabinet voulait la
paix, il n'aurait pas consenti a jouer un role
de parade, qui devenait ridicule en se répétant.
11 avait recu , en effet, des instructions secretes
qui ne lui laissaient aucun doute. Le cabinet
anglais fit demander des passe-ports pour son
négociateur; et , d'un commun accord, le lieu
des conférences fut fixé non a Paris, mais a
Lille. Le directoire aimait mieux recevoir le mi
nistre anglais dans une ville de province, parce
qu'il craignait moins ses intrigues. Le ministre
anglais, de son coté, désirait n'étre pas en
présence d'un gouvernement dont les formes
avaient quelque rudesse, et préférait traiter
par I'interrnédiaire de ses négoeiateurs. Lille
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fut donc le líen choisi, et ~le part et d'autre
OH prépara une légation solennelle. Hoche
n'cn dut pas rnoins continuer ses préparatifs
:lVCC vigueul', pour donner plus d'autorité aux
négociateurs fl'ancai s.

Ainsi la Franee, victorieuse de toutes parts,
était en négoeiation avec les deux grandes
puissances européennes, et touchait a la paix
générale. Des événements aussi heureux et
aussi brillants auraient dú ne laisser place
qu'a la joie dans tous les coeurs ; mais les
élections de l'an V venaient de donner a l'op
position des forces dangereuses. On a vu com
bien les adversaires du direetoire s'agitaient a
l'approche des élections. La faetion royaliste
avait beaucoup inf1ué sur leur résultat. Elle
avait perdu trois de ses agents principaux , par
l'arrestation de Brottier , Laville-Heurnois et
Duverne de Presle; rnais c'était un petit dom
mage, cal' la confusion était si grande chez
elle, que la perte de ses chefs n'y pouvait
guere ajouter. Il existait toujours deux asso··
ciations, l'une composée des hommes dévoués

et capables de prendre les armes, l'autre des
hommes douteux, propres seulement a voter
dans les élections. L'agence de Lyon était res
tée intacte. Pichegru, conspirant a part, cor
respondait toujours avec le ministre anglais
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Wickam et le prince de Condé. Les éleetions ,
influencées par ces intrigants de toute espece ,
el surtout par l'esprit de réaction, eurent le
résultat qu'on avait prévu. La presque totalité
du second tiers fut formée, comme le premier,
d'hommes qui étaient ennemis dll directoire,
ou par dévouement a la royauté , ou par haine
de la terreur. Les partisans de la royauté
étaient , il est vrai, fort peu nombreux; mais

ils allaient se servir, suivant l'nsage ~ des pas
sions des autres. Pichegru fut nommé député
dans le Jura. A Colmar on choisit le nomrné

Chemblé, employé a la correspondance avec
Wickam ; a Lyon, Imbert-Colomes , l'un des
membres de l'agence royaliste dans le Midi, el
Camille Jordan, jeune hornme qui avait de
bons sentiments , une imagination vive, et
une ridicule colére centre le directoire; a Mar
seille , le général Willot, qui avait été tiré de
I'armée de l'Océan pour aller commanderdans
le département des Bouches - du - Rhóne , et
qui , loin de contenir les partis , s'était laissé
gagner, peut-étre a son inscu , par la faction
royaliste ; a Versailles, le nommé Vauvilliers,
compromis dans la conspiration de Brottier,
et destiné par ¡;agence a devenir administra
teur des subsistances ; a Brest , l'amiral ViUaret
Joyense, brouillé avec Hoche, el par suite ave«

IX. 11
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le gOllvernement, a l'occasion de l'expédition
d'Irlande. On fit encore une foule d'autres
choix, tout autant significatifs que ceux-la. Ce
pendant tous n'étaient pas aussi alarmants pour
le directoire et pour la république. Le géné
ral Jourdan, qui avait quitté le commandement
de l'armée de Sambre-et-Meuse, apres les mal
heurs de la campagne précédente, fut nommé
député par son département. Il était digne de
représenter l'armée au corps législatif, et de
la venger du déshonneur qu'allait lui imprimer
la trahison de Pichegru. Par une singularité
assez remarquable , Barrere fut élu par le dé
partement des Hautes-Pyrénées,

Les nouveaux élus se háterent d'arriver a
Paris. En attcndant le I er prairial, époque de
leur installation , on les entrainait a la réunion
de Clichy, qui tous les jours devenait plus
violente. Les conseils eux-mémes ne gardaient
plus leur ancienne mesure. En vayant appro
cher le moment oú ils allaient étre renforcés,
les membres du premier tiers cornmencaient a
sortir de la réserve dans laquelle ils s'étaient
renfermés pendant quinze mois. lis avaient
marché jusqu'ici a la suite des constitutionneIs,
c'est-a-dire des cléputés qui prétendaient n'étre

ni arnis ni ennemis du directoire , et qui affee
taient de ne tenir qu'á la constitution seule ,
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et de ne combattre le gouvernement que lors
qu'il s'en écartait. Cette direction avait surtout
dominé dans le eonseil des anciens. Mais a
mesure que le jour de lajonction s'approchait ,
l'opposition dans les cinq - cents commencait a
prendreun langage plus menacant. On entendait
dire que les anciens avaient trop long - temps
mené les cinq-cents, et que ceux-ci devaient
sortir de tutelle, Ainsi, dans le club de Clichy
comme dans le eorps législatif, le parti qui
allait acquérir la majorité laissait éclater sa joie
et son audace.

Les eonstitutionnels abusés, eomme tous les
hornmes qui depuis la révolution s'étaient laissé

engager dans l'opposition, croyaient qu'ils al
laient devenir les maitres du mouvement, el
que les nouveaux arrivés ne seraient qu'un
renfort pour eux. Carnotétait aleur tete. Tou
jours entrainé davantage dans la fausse direc
tion qu'il avait prise, il n'avait cessé d'appuyer
au directoire l'avis de la majorité législative.
Particulierement dans la discussion des préli
minaires de Léoben, il avait laissé éclater
une animosité con tenue jusque-la dans les
bornes des convenances, et appuyé avec UIl

zéle qu'on ne devait pas attendre de sa vie
passée , les concessions faites a l'Autriche.
Carnot, aveuglé par son amour-propre, eroyaít

11.
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mener a son gré le parti constitutionnel , soit
dans les cinq-cents, soit dans les aneiens, et
ne voyait dans les nouveaux élus que des par
tisans de plus. Dans son zele a rapprocher les
élérnents d'un parti dont il espérait étre le
chef, il cherchait a se Iier avec les plus mar
quants des nouveaux députés, 11 avait méme

devaneé Pichegru, qui n'avait pour tous les
membres du directoire que des procédés mal
honnétes , et était allé le voir. Pichegru , ré

poudant assez mal a ses prévenances, He lui
avait montré que de l'éloignement el presque
du dédain. Carnot s'était lié avec beancoup
d'autres députés du prernier et du secoud tiers,
Son logement au Luxembourg était devenu le
rendez-vous de tous les memhres de la no u
velle opposition ; et ses collegues voyaient eha
que jour arriver chez lui leurs plus irréconci
hables ennemis.

La grande question était celle du choix d'un
nouveau directeur. C'érait le sort qui devait
désiguer le membrc sortant. Si le sort désignait
Larévelliére-Lépeaux , Rewhell ou Barras , la

marche du gouve.rnement était changée ; cal' le
directeur , nommé par la nouvelle majorité,
ne pouvait manquer de voter avec Carnot et
Lstourneur.

On disait que les cinq directeurs s'étaient
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entendus pour désigner celui d'entre eux qui
sortirait; que Letourneur avait consenti a ré
signer ses fonctions , et que le scrutin ne devait
étre que simulé. C'était la une supposition ab
surde , comme toutes celles que font ordinai
rement les partis. Les cinq directeurs , Larével
liere seul excepté, tenaient beaucoup a Ieur
place. D'ailleurs Carnot et Letourneur , espé
rant devenir les maitres du gouvernement, si
le sort faisait sortir I'un de leurs trois colle
gues, ne pouvaient consentir a abandonner
volontairement la partie. Une circonstance
avait pu autoriser ce bruit. Les einq directeurs
avaieut st ipulé entre eux, que le membre sor
tant recevrait de chacun de ses collégues une
indemnité de 10,000 fr., ce qui ferait 40,000,
et ce qni ernpécherait que les directeurs pau
vres ne passassent tout-a-coup de la pompe
du pouvoir a l'indigence. Cet arrangement fit
croire que, ponr décider Letourneur , ses col
legues étaient convenus de lui abandonner une
partie de leurs appointernents. Il n'en était
rien eependant. On disait encore que 1'0n était
convenu de lui faire donner sa dérnission avant
le rer prairial, pour que la nomination du
nouveau directeur se fit avant I'entrée du se
cond tiers dans les conseils ; cornbinaison im
possible encore avec la présence de Caruor.
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La société de Clichy s'agitait beaucoup pour
prévenir les arrangements dont on parlait.
Elle imagina de faire présenter une proposi
tion aux cinq-cents , tendant a obliger les di
recteurs afaire publiquement le tirage au sort,
Cette proposition était inconstitutionnelle, cal'
la constitution ne réglait pas le mode dn ti
rage, et s'en reposait, quant a sa régularité,
sur l'intérét de chacun des directeurs; cepen
dant elle passa dans les conseils. Le directeur
Larévelliére -Lépeaux , peu ambitieux, mais
ferrne , représenta a ses collégues que cette
mesure était un empiétement sur leurs attri
butions, et les engagea a n'en pas reconnaitre
la légalité. Le directoire répondit, en effet, qu'il
ne l'exécuterait pas, vu qu'elle était inconsti
tutionnelle. Les conseils lui répliquerent qu'il
n'avait pas a juger une décision du corps lé
gislatif. Le directoire alIait insister, et répon
dre que la constitution était mise par un article
fondamental SOtlS la sauvegarde de chacun des
pouvoirs, et que le pouvoir exécutif avait 1'0
bligation de ne pas exécuter une mesure
inconstitutionnelle; mais Carnot et Letour
neur abandonneren t leurs collegues. Barras,
qui était violent, mais peu ferme, engagea
Rewbell et Larévelliére acéder, et on ue disputa
plus sur le mode du tirage.
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La turbulente réunion de Clichy Imagma

de nouvelles propositions a faire aux conseils
avant le Ier prairial. La plus importante a ses
yeux était le rapport de la fameuse loi du 3
brumaire, qui excluait les parents d'émigrés

des fonctions publiques, et qui fermait I'entrée
du corps législatif aplusieurs membres du pre
miel' et du second tiers, La propasition fut
faite, en effet, aux cinq-cents , quelques jours
avant le 1er prairial, et adoptée au milieu d'une
arageuse discussion. Ce succes inespéré, mérne
avant la jonctian du second tiers , prouvait
l'entrainement que commcncait aexercer l'op
position sur le earps législatif, quoique com
pasé encare de deux tiers conveutiormels, Ce
pendant, le parti qui se disait constitutionuel
était plus fort aux anciens. Il était blessé de
la fougue des députés , qui jusque-Iá avaient
paru recevoir sa direction , et iI refusa de rap
porter la loi du 3 brumaire,

Le Ier prairial arrivé, les deux cent cinquante
uouveaux élus se rendirent au corps législatif,
et remplacerent deux cent cinquante con ven
tionnels. Sur les sept cent cinquante membres
des deux conseils, il n'en resta done plus que
rleux cent cinquante appartenant a la grande
assemblée qui avait cansommé et défendu la
révolution. Quand Piehegru parut aux cinq-
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cents, la plus grande partie de l'assemblée ,
qui ne savait pas qu'elle avait un traitre dans
son sein, et qui ne voyait en lui qu'un géné
ral illustre, <lisgraeié par le gouvernement, se
leva par un mouvement de curiosíté. Sur quatre
cent quarante-qllatre voix , il en ohtint trois
cent quatre-vingt-sept pour la présidence. Le
partí modéré et constitutionnel aurait voulu
appeler au bureau le général Jourdan, afin de
luí préparer les voies au fauteuil, et de l'y pQr
ter apres Píchegru; mais la nouvelle majq
rité, fiere de' sa force, el oubliant déja toute
espece de ménagement , repoussa JOUI'dan. Les
membres du bureau nommés furent MM. Si
méon , Vaublane, Henri La Riviére , Parisot.
L'exdusion de Jourdan était maladroite, et ne
pouvait que blesser profondément les armées.
Séance tenante, on abolitl'éleetion des Hautes
Pyrénées , qui avait porté Barreré au eorps
législatif. On apprit le résultat du tirage au
sort fait an direetoire. Par une singularité du
hasard, le sort était tombé sur Letourneur, ce
qui confirma davantage l'opinion qui s'était ré

pandue d'un accord voloutaire entre les direc
teurs ", Sur-le-champ on songea a le rempla-

* Un lit dans une foule dhistoires , que Letourneur
sortit pal' un arraugemcut volontaire, Le directeur Laré-
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cero Le choix qu'on allait faire avait beaucoup
moins d'irnportance depuis qu'il ne pouvait plus
ehanger la majorité directoriale; mais c'était
toujours l'appui d'une voix adonner aCarnot;
et d'ailleurs, eomme on ne connaissait pas bien
la pensée de Larévelliere-Lépeaux , comme on
le savait modéré, et qu'il était un des pros
crits de '793, 00 se flattait qu'il pourrait, dans
certains cas, se rattacher a Carnot, et chan
gel' la majorité. Les constitutionnels, qui avaient
le désir et l'espoir de modifier la marche du
gouvernement sans le détruire , auraient voulu
uommer un homme attaché au régime actuel,
mais prononeé contre le directoíre, et prét a
se rallier aCarnot, Ils proposaient Cochon, le
ministre de la police, et l'ami de Carnot. lIs
songeaient aussi aBeurnonville ; mais, dans le
club de Clichy, on était mal disposé pour Co
chon, bien qu'on lui eút aecordé d'abord beau-

velliére-Lépeaux , dans des mémoires précieux et inédits
assure le contraire, Pour quí a connu ce vertueux ci,
toyen , incapable de mentir, son assertion est une preuve
suffisante, Mais on n'a plus aucun doute en lisant le mé
moire de Carnot , écrit aprés le 18 fructidor. Dans ce mé

moire plein de fiel, el:qui est a déplorer pour la gloire de
Carnot, il assure que tous ces arrangements ne sont qu'une

vaine supposition. 11 n'avait certes aucun intérét á justiíler
ses coJlt'gues, contre lesquels il ótait plein de ressenti-,
mento
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coup de faveur, a cause de son énergie contre
les jacobins, On luí en voulait maintenant de
l'arrestation de Brottier, Duverne de Presle et
Laville-Heurnois, mais surtout de ses circulai
res aux électeurs, On repoussa Cochon et mérne
Beurnonville. On proposa Barthélemy, notre
ambassadeur en Suisse, el le négociateur des
traités de paix avec la Prusse et l'Espagne. Ce
n'était certainement pas le diplomate pacifi
cateur qu'on voulait honorer en luí, mais le
cómplice supposé du prétendant et des érni
grés. Cependant les royalistes, qui espéraient ,
et les républicains, qui craignaicnt trouver en
lui un traitre , se trornpaient également. Bar
thélemy n'était qu'un homrne faíble, mediocre,
fidele au pouvoir régnant, et n'ayant pas. meme
la hardiesse nécessaire pour le trahir. Pour clé
cider son élection, qui rencontraít des obsta
eles, on répandit qu'il u'accepterait pas, et que
sa nomination serait un hommage a I'homrne
qui avait cornmencé la réconciliation de la
Franee avec l'Europe. Cette fahle contribua
an succés, n obtint aux einq-cents trois cent
neuf suffrages, et Cochon deux cent trente.
On vil figurer sur la liste des candidats pré
sentés aux anciens , Masséna , porté par cent
quatre-vingt-sept suffrages; Kléber, par" cent.
soixante- treize; Augereau, par cent trente-
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neuf. Un nombre de députés voulaient appe
ler au gouvernement 1'un des géllél'aux divi
sionnaires les plus distingués dans les armées.

Barthélemy fut élu par les anciens ; et, malgré
la fable inventée pour luí gagller des voix, il
répondit de suite qu'il acceptait les fonctions
de directeur. Son introduction au directoíre a
la place de Letourneur n'y changeait nullement
les influences. Barthélemy n'était pas plus ca
pable d'agir sur ses collegues que Letourneur;
il allait voter de la me me maniere, et faire par
position ce que Letourneur faisait par dévoue
meut a la personne de Carnot.

Les membres de la société de Clichy, les cli
chyens, comme on les appelait, se mirent a
I'ceuvre des le 1er prairial, et annoncerent les
intentions les plus violentes. Peu d'entre eux
étaieut dans la confidence des agents royalistes.
Lemerer, Mersan, Imbert-Colomes , Pichegru ,
et peut-étre Willot, étaient seuls dans le se
cret. Pichegru, d'abord en correspondance
avec Condé et Wickam, venait d'étre mis en
relation directe avec le prétendant. Il recut de
grands encouragements, de superbes pro
messes, et de nouveaux fonds, qu'il accepla
encare, sans étre plus certain qu'auparavant
de l'usage qu'il en pourrait faire. Il prornit
heaucoup, et dit qu'il faI1ait, avant de prendre
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un parti , observer la nouvelle marche des
choses. Froid et taciturne, il affectait avec ses
eornplices, et avec tout le monde, le mystére
d'un esprit profond et le recueillement d'un
grand caractere. Moins il parlait, plus on lui
supposait de combjnaisons el de moyens. Le
plus grand nombre des clichyens ignoraient sa
mission secrete. Le gouvernement 1ui - méme

l'ignorait, cal' Duverne de Presle n'en avait ras
le secret , et n'avait pu le lui communiquer.

Parmi les clichyens, les uns étaient mus par
I'ambition, les autres par un penchant naturel
pOlJr l'état monarchique, le plus grand nombre
par les souvenirs de la terreur et par la crainte
de la voir renaitre, Béunis par des motifs di
ven, ils étaient entrainés , comme il arrive
toujours aux hommes assemblés, par les plus
ardents d'entre eux. Des le I

er prairial, ils
formerent les projets les plus fous. Le prcmier
était de mettre les conseils en permaIlence. Ils
voulaient ensuite demander l'éloignement des
troupes qui étaient a Paris ; ils voulaient s'ar
roger la poliee de la capitale , en interprétant
l'article de la constitution qui donnait au eorps
législatif la poliee du lieu de ses séanees, eten
traduisant le mot lieu par le mol ville; ils vou
laient mettre les directeurs en accusation , en
nommer d'autres , abroger en masse les lois
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dites révolutionnaires , c'est-á-dire , abroger, it
la faveur de ce mot, la révolution tout entiere.
Ainsi, París soumis a leur pouvoir, les chefs
du gouvernement renversés, l'autorité rernise
entre leurs mains pour en disposer a leur gré,
ils pouvaient tout hasarder, rnéme la royauté.
Cependant ces propositíons de quelques esprits
ernportés furent écartées. Des hommes plus
mesurés, voyant qu'elles équivalaient a une
attaque de vive force contre le directoire, les
cornbattirent, et en firent prévaloir d'autres.
n fut convenu qu'on se servirait d'abord de la
majorité , pOllr changer toutes les commissions,
pour réformer certaines 10Ís, et pour contra
rier la marche actuelle du directoire. La tac
tique législative fut done préférée , pom le
moment , aux attaques de vive force.

Ce plan arrété, on le mit sur-le-charnp a
exécution. Apres avoir annulé l'élection de
Barrére , on rappela cinq membres du premier
tiers, qui avaient été exclus l'aunée precédente
en vertu de la loi du 3 brumaire. Le refus fait
par les anciens de rapporter eette loi ne fut
pas un obstacle. Les députés , repoussés du

eorps législatif, furent rappelés comme incons
titutionnellernent excluso C'étaient les nommés

Ferrand-Vaillant, Gault, Polissart , Job Aymé
de la Drórne , et Mersan , l'un des agents du
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royalisme. On imagina ensuite une nouvellc
maniere de rapporter la loi du 3 brumaire.
Le rapport de eette loi ayant été proposé quel
ques jours au paravant, et rejeté par les anciens,
ne pouvait plus étre proposé avant une année.
On employa une nouvelle forme, et on décida
que la loi du 3 hrumaire était rapportée, dans
ce qui était relatif a l'exc1usion des fonctions
publiques. C'était presque toute la loi. Les an
ciens adopterent la résolution sous cette forme.
Les membres du nouveau tiers, exclus comme
parents d'émigrés, ou eomme amnistiés pour
délits révolutionnaires, purent étre introduits.
M. Imbert-Colornes de Lyon dut a cette réso
lution l'avantage d'entrer au corps législatif.
Elle profita aussi aSalicetti, qui avait été com
promis dans les événements de prairial, et am
nistié avec plusieurs membres de la convention.
Nornmé en Corse, son élection fut confirmée.
Par une apparence' d'impartialité , les meneurs
des cinq-cents firent rapporter une loi du 21

floréal , qui éloignait de Paris les convention
nels non revétus de fonctions publiques. C'é
tait afin de paraitre abroger toutes les Iois ré
volutionnaires, lis s'occuperent immédiaternent
de la vérification des élections; et, cornme il
était naturel de s'y attendre, ils annulaient
toutes les élections douteuses quand il s'agis-
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sait d'un député républicain, et les confirmaient
quand il s'agissait d'un ennemi de la révolution.
lIs firent renouveler toutes les commissions; et,
prétendantque tout devait dater dujour de leur
introduction aucorps législatif, ils demanderent
des comptes de finances jusqu'au 1 e, prairia1. Ils
établirent ensuite des commissions spéciales,
ponr examiner les lois relatives aux émigrés,
aux prétres , au culte, a l'instruction publique,
aux colonies, etc. L'intention de porter la main
sur toutes choses était assez évidente.

Deux exceptions avaient été faite s aux lois
qui bannissaient les émigrés aperpétuité : I'une
en faveur des ouvriers et cultivateurs que Saint
Just el Lebas avaient fait fuir du Haut-Rhin ,
pendant leur mission en 1793; l'autre en fa
veur des individua compromis , el obligés de
fuir par suite des événements du 31 mai. Les
réfllgiés de Toulon, qui avaient livré cette
place, el qui s'étaient sauvés sur les escadres
anglaises, étaient seuls privés du bénéfice de
cette scconde exception. A la faveur de ces
deux dispositions , une multitude d'émigrés
étaient déja rentrés, Les uns se faisaient pas
ser ponr ouvriers ou cultivatenrs du Haut
Rhin, les autres ponr proscrits dn 31 mai. Les
clichyens firent adopter une prorogation du
délai accordé aux fllgitif<; du Haut-Rhin , el
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prolonger ce délai de six mois. Ils firent dé
cider en outre que les fugitifs toulonnais pro
6teraient de l'exception accordée aux proscrits
du 31 mai. Quoique eette faveur fút méritée
pour beaucoup de méridionaux , qui ne s'é
taient réfugiés aToulon , et de Toulon sur les
escadres anglaises, que pour se soustraire ala
proscription encourue par les fédéralistes,
néanmoins elle rappelait, et semblait amnistier
l'attentat le plus criminel de la faction centre
révolutionuaire , et devait indigner les patriotes.
La discussion sur les colonies, et sur la con
duite des agents du directoire a Saint-Domin
gue, amena un éclat violento La commission
chargée de cet objet, et composée de Tarbé,
Villaret-Joyeuse , Vaublanc, Bourdon de l'üise,
6t un rapport oú la eonvention était traitée
avec la plus grande amertume. Le conveution
nel Maree y était accusé de n'avoir pas résisté
ti la tyrannie avec l'énergie de la uertu: A ces
mots, qui annoneaient l'intention souvent ma
nifestée d'outrager 'Ies mernbres de la conven
tion , tous ceux qui siégeaient encore dans les
cinq-cents, s'élancerent a la tribune, et de

manderent un rapport rédigé d'une maniere
plus digne du corps législatif. La scene fut des
plus violentes. Les convcntionnels, appuyés
<les députés morlérés , obtinrent que le rap-
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port fút renvoyé a la commission. Carnot in
flua sur la commission par le moyen de Bour
don de l'üise, et les dispositions d II décret
projetéfurent modifiées. D'abord on avait pro
posé d'interdire au directoire la faculté d'en
voyer des agents dans les colonies; OIl lui laissa
cette faculté, en limitant le nombre des agents
a trois, et la durée de leur mission a dix-huit
mois. Santhonax fut rappelé. I ..es constitution
neIs, voyant qu'ils avaient pu, en se réunis
sant aux conventionnels, arréter la fougue des
clichyens, crurent qu'ils aIlaient devenir les
modérateurs du corps législatif. Mais les séan
ces suivantes allaient hientót les détromper.

Au hombre des objets les plus importants
dont les nouveaux élus se proposaient de s'oc
cuper, étaient le culte et les lois sur les pré
tres. La commission chargée de cette grave
matiére , nomma pour son rapporteur le jeune
CamiIle Jordan, dont l'imagination s'était exa]
tée aux horreurs du siége de Lyon, et dont
la sensihilité, quoiqne sincere, n' était pas sans
prétentions. Le rapporteur fit une dissertation
fort longue et fort ampoulée sur la liberté des
cultes. n ne suffisait pas, disait-il , de permet
tre a chacun l'exercice de son culte , mais il
fallait, pour que la liberté fUt réeIle, ne ricn
exigerqui fút en contradiction avec les cl'Oyall-

IX. 1),
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ces. Ainsi , par exemple, le serment cxigé des
prétres, quoique neblessant en rien les croyan
ces, ayant été néanrnoins mal interpreté par
eux, et regardé comme contraire aux doctrines
de l'église catholique, ne devait pas leur étre
imposé. C'était une tyrannie dont le résultat

était de créer une classe de proscrits, et de

proscrits dangereux, paree qu'ils avaient une
grande influence sur les esprits, et que, dé
robés avec empressement aux recherches de
l'autorité par le zele pieux des peuples, ils tra
vailIaient dans l'ombre a exciter la révolte,
Quant aux cérémonies du culte , il ne suffisait
pas de les permettre dans des temples fermés ,
il faIlait, tout en défendant les pompes exté
rieures qui pouvaient devenir un sujet de
trouble, permettre certaines pratiques indis
pensables. Ainsi les cloches étaient indispen
sables poul' réunir les catholiques a certaines
heures; elles étaient partie néccssaire du culte ;
les défendre, c'était en gener la liberté. D'ail
leurs le peuple était accoutumé a ces sons, il
les aimait, il n'avait pas encore consentí a s'en
passer; et, dans les campagnes, la loi centre
les cIoches n'avait jamais été exécutée. Les
permettre, c'était donc satisfaire a un besoin
innocent , et faire cesser le scandaJe d'une loi
inexécntée. n en était de Inénw ponr les ci-
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metieres. Tout en interdisant les pompes pu
bliques a tous les cultes, il fallait cependant
permettre a chacun d'avoir des lieux fermés,
consacrés aux sépultures , et dans l'enceinte
desquels on pourrait placer les signes propres
achaque religion. En vertu de ces príncipes,
Camille Jordan proposait I'abolition des ser
ments, l'annulation des lois répressives qui en
avaient été la conséquence, la permission d'em
ployer les cloches, et d'avoir des cirnetieres ,
dans l'enceinte desquels chaque culte pourrait
placer a volonté ses signes religieux sur les
tombeaux. Les príncipes de ce ,rapport, quoi
que exposés avec une emphase dangereuse,
étaient justes. Il est vrai qu'il n'existe qu'un
moyen de détruire les vieilles superstitions ,
c'est l'indifférence et la disette. En souffrant
tous les cultes, et n' en salariant aucun, les gou
vernements háteraicnt singulierement leur fin.
La convention avait déjá rendu aux catholi
ques les temples qui leur servaient d'églises;
le directoire aurait bien fait de leur permeltre
les cloches , les croix dans les cimetieres , et
d'abolir l'usage du serment et les lois eontre
les prétres qui le refusaient. Mais employait
on les véritables formes, ehoisissait-on le vé
ritable morneut , pour présenter de sernblables
réclama tious i' Si au licu d' en fáire 1'11 n des

J',lo
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griefs du grand preces intenté au directoire ,
on eút attendu un moment plus convenahle ,
donné aux passions le ternps de se calmer , an
gouvernement eelui de se rassurer , on aurait
infailliblement obtenu les concessions dési
rées. Mais par cela seul que les contre-révo
lutionnaires en faisaient une condition, les
patriotes s'y opposaient; ear on veut toujours
le contraire de ce que veut un ennemi. En en
tendant le hruit des c1oehes, ils auraient era
entendre le toesin de la contre-révolutíon.
Chaque parti veut que l'on compren:ne et sa
tisfasse ses passions, et ne veut ni compren
dre ni admettre celles du parti eontraire. Les
patriotes avaient leurs passions composées
d'erreurs, de craintes, de haines, qu'il fallait
aussi comprendre et ménager. Ce rapport fit
une sensation extraordinaire, car il touehait
aux ressentiments les plus vifs et les plus pro
fonds. Il fut l'aete le plus frappant et le plus
dangereux des clichyens , quoique au fond le
plus fondé. Les patriotes y répondirent mal, en
disant qu'on proposait de récompenser la vio
lation des lois , par l'abrogation des'Iois violées.
Il faut en effet abroger les lois inexécutables,

A toutes ces exigences, les clichyens ajou
terent des vexations de toute espéce contre le
directoire , au sujet des finances, C'etait la l'oh- .
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jet importanr , au moyen duquel ils se propo
saient de le tourmenter et de le paralyser, Nous
avons exposé déja (tome VIII), en donnant
l'apercu des ressources financieres pour l'an V
( 1797), quelles étaient les recettes et les dé
penses présumées de eette année. On avait .a
suffire a 450 millions de dépenses ordinaires
au moyen des 250 rnillions de la eontribution
foneiére , des 50 millions de la contribution
personnelle , et des 150 millions du timbre, de
l'enregistrement, des patentes, des postes et
des douanes. On devait pourvoir aux 550 mil
lions de la dépense extraordinaire, avec le der
nier quart du prix des hiens nationaux sou
missionnés l'année précédente, s'élevant a 100

millions, et exigé en billets de la part des ac
quéreurs, avec le produit des bois et du fer
mage des biens nationaux, l'arriéré des con
tributions , les rescriptions bataves, la vente
du mohilier national, différents produits ac
cessoires, enfin avec I'éternelle ressource des
biens restant avendre. Mais tous ces moyens
étaient insuffisants , et tres-au-dessous de leur
valeur présumée, Les recettes et dépenses de
l'année n'étant réglées que provisoirement, 011

avait ordonné la perception sur les roles pro
visoires, de trois cinquiernes de la contribution
Ionciere et personnelle. Mais les roles, cornrne
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on.I'a déjá dit , mal faits par les administra
tions locales, acause de la variation continuelle
des lois fiscales, et surchargés d'émargements ,
donnaient lieu a des difficultés continuelles.
La mauvaise volonté des contribuables ajoutaít
encore a ces difficultés, et la recette était lente.
Outre l'inconvénienl d'arriver tard, elle était
fort au-dessous de ce qu'on l'avait imaginé. La
contribution fonciere faisait prévoir tout au
plus 200 millions de produit, au Iieu de 250.

Les différents revenus, tels que timbre, en
registrement, patentes, douanes et postes, ne
faisaient espérer que lOO millions au lieu de
150. Tel était le déficit dans les revenus ordí
naires, destinés afaire face a la dépense ordi
naire. Il n'était pas moindre dans l'extraordi
naire. On avait négocié les bons des acquéreurs
nationaux pour le prix du dernier quart, avec
grand désavantage. Pour ne pas faire les me
mes pertes sur les rescriptions bataves , on les
avait engagées pour une somme tres-inférieure
a leur valeur. Les biens se vendaient tres-len
tement, aussi la détresse était-elle extreme.
L'armée d'ltalie avait vécu avec les contribu
tions qu'elle levait ; mais les armées du Rhin,
de Sambre-et-Meuse , de l'intérieur, les trou
pes de la marine avaient horriblement souf
fert. Plusieurs fois les troupes s'étaient mon-
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lrées prétes a se révolter. Les établissements

publics et les hópitaux étaient dans une hor
rible pénuríe. Les fonctionnaires publics ne
touchaient paso

Il avait fallu recourír a des expédients de
toute espece. Ainsi, comme nous l'avons rap
porté (tome VIII), on recourut a des délais,
pour l'accomplissement de certaines obliga
tions. On ne payait les rentiers qu'un quart
en numéraire, el trois quarts en bons acquit
'tahles en biens nationaux , appelés bqnsdes
trois quarts. Le service de la dette consolidée,
de la dette viagere et des pensions, s'élevait a
248 millions ; par conséquent ce 11'était guere
que 62. millions apayer, et la dépense ordi
naire se trouvait ainsi réduite de ] ~6 millions.
Mais, malgré cette réduction, la dépense n'en
était pas moins au-dessus des recettes. Malgré
qu'on cut établi une distinction entre la dé
pense ordinaire et extraordinaire, on ne l'oh
servait pas dans les paiements de la trésorerie.
On fournissait a la dépense extraordinaire avec
les ressources destinées ala dépense.ordinaire ;
c'est-a-dire , qu'á défaut d'argentpour payer
les troupes, ou les fournisseurs qui lesnour
rissaient , on prenait suelessommes destinées

auxappointements des fonctionnaires publics,
juges , administratcnrs de toute espece. NOR'
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seulement on confondait ces deux sortes de
fonds, mais on anticipait sur les rentrées, et
on délivrait des assignations sur tel ou tel re
ceveur, acquittables avec les premiers fonds
qui devaient lui arriver. On donnait aux four
nisseurs des ordonnances sur la trésorerie, dont
le ministre réglait l'ordre d'acquittement, sui
vant l'urgence des hesoins ; ce qui donnait
quelquefois lieu ades abus, mais ce qui pro
curait le moyen de pourvoir au plus pressé ,
et d'empécher souvent tel entrepreneur de se
décourager et d'abandonner son service. Enfin,
a défaut de toute autre ressource ,ondélivrait
des bons sur les biens nationaux, papier qu'on
négociait aux acheteurs. C'était la le moyen
employé, depuis la destruction du papier-mon
naie, pour anticiper sur les ventes. De cet état
des finances, il résultait que les fournisseurs
de la plus mauvaise espéce , c'est-á-dire les
fournisseurs aventureux, entouraient seuls le
gouvernement, et lui faisaient subir les mar
chés les plus onéreux. Ils n'acceptaient qu'a
un taux fort has les papiers qu'on leur don
nait , et ils élevaient le prix des denrées a pro
portion des chances ou des délais du paiement.
On était souvent ohligé de faire les arrange
rnents les plus singuliers , pour suffire a cer
tains besoins. Ainsi le ministre de la marine.
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avait aeheté des farines pour les escadres, a
eondition que le fournisseur, en livrant les
farines él Brest, en donnerait une partie en al"
gent, POUI' payer la solde aux marins préts a
se révolter. Le dédommagement de eette avance
de numéraire se trouvait naturellement dans
le haut prix des farines, Toutes ces pertes
étaient inévitables et résultaient de la situation.
Les imputer au gouvernement était une in
jnstice. lVIalheureusement la eonduite seanda
leuse de l'un des directeurs, qui avait une
part secrete dans les profits extraordinaires
des fournisseurs, et qui ne cachait ni ses pro
digalités, ni les progres de sa fortune, four
nissáit un prétexte él toutes les calomnies. Ce
n'étaient pas certainement les bénéfices hon
teux d'un individu qui mettaient l'état dans
la détresse, mais on en prenait occasion poul'
accuser le directoire de ruiner les finances.

Il y avait la, pOllr une opposition violente
et de mauvaise foi, une ample matiere a dé
clamations et a mauvais projets. Elle en forma
en effet de trés-dangereux. Elle avait composé
la commission des finances d'hommes de son
choix, et fort mal disposés ponr le gouverne
ment.Le premier soin de eette commission
fut de présenter aux cinq-cents , par l'organe
du rapporteur Gilbert-Desmolieres, Un état
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inexact de la recette et de la dépense. Elle exa
géra l'une, et diminua fortement l'autre. Ohli
gée de reconnaitre l'insuffisance des ressources
ordinaires, telles que la contribution fonciere,
l'enregistrement, le timbre, les patentes, les
postes, les douanes , elle re fusa cependant
tous les impóts imaginés pour y suppléer. De
puis le commencement de la révolution, on
n'avait pas pu rétablir encore les impóts-in
directs. On proposait un impót sur le sel et
le tabae, la commission prétendit qu'il effrayait
le peuple; on proposait une loterie, elle la
repoussa comme irnmorale; on proposait un
droit de passe sur les routes, elle le trouva
sujet a de grandes difficultés. Tout cela était

plus ou moins juste, mais il fallait chercher el
trouver des ressources, Pour toute ressource ,
la commission annonca qu'elle allait s'occuper
de discuter un droit de greffe. Quant- au défi
cit des recettes extraordinaires, loind'y pour
voir, elle chercha a l'aggraver ,en interdisant
au directoire les expédients, au moyen desquels
il était parvenu a vivre au jonr le jour. yoici
comment elle s'y prit.

La constitution avait détaché la trésorerie
du directoire, et en avait fait un établissement
a part, qui était dirigé par des commissaires
indépendants , nommés par les conseils , el
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u'ayant d'autre soin que celui de recevoir le
revenu, et de payer la dépense. De cette ma
niere le directoire n'avait pas le maniernent
des fonds de l'état; il délivrait des ordonnances
sur la trésorerie, qu'elle acquittait jusqu'á
concurrence des crédits ouverts par les con
seils. Rien n'était plus funeste que cette insti
tution, car-Ie maniement des fonds est une
affaire d'exécution, qui doit appartenir au
gouvernement, comme la direetion des opé
rations militaires, et dans laquelle les eorps
délibérants ne peuvent pas plus intervenir que
dans l'ordonnance d'une campagne. C'est méme
souvent par un maniement adroit et habile
qu'un ministre parvient a créer des ressources
temporaires , daos un cas pressant. Aussi les
deux conseils avaient-ils, l'année préeédente,
autorisé la trésorerie a faire toutes les négo
ciations cornmandées par le direetoire.La nou
velle commission résolut de cOllper court aux
expédients qui faisaient vivre le directoire , en
lui enlevant tout pou voir sur la 'trésorerie.
D'abord elle voulait qu'il n'eút plus la faculté
d'ordonner les négociations de valeurs. Quand
il y aurait des valeurs non circulantes a réali
ser, les commissaires de la trésorerie devaien t

les négocier eux-mémes, sous leur responsa
hilité persouneile. Elle illJagilla ensuite d'en-
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lever au directoire le droit de régler l'ordre
dans lequel devaient étre acquittées les ordon
nances de paiement. Elle proposa aussi de lui
interdire les anticipations sur les fonds qui
devaient rentrer dans les eaisses des departe
ments. Elle voulait mérne que toutes les assi
gnations déja délivrées sur les fonds non
rentrés, fussent rapportées a la trésorerie , vé
rifiées , et payées aleur tour; ce qui interrom
pait et annulait toutes les opérations déjá
faites. Elle proposa en cutre de rendre obliga
toire la distinction établie entre les deux na
tures de dépenses et de recettes, el d'exiger
que la dépense ordinaire fút soldée sur la re
eette ordinaire, et la dépense extraordinaire
sur la recette extraordinaire; mesure funeste,
dans un moment oú il fallait foutnir achaque
besoin pressant par les premiers fonds dispo
nibles. A toutes ces propositions , elle en ajouta
une derniére , plus dangereuse encore que les
précédentes. Nous venons de dire que les biens
se vendant lentement, on anticipait sur leur
vente, en délivrant des bons qui étaient re
cevables en paiemcnt dc leur valeur. Les four
nisseurs se contentaient de cesbons qu'ils
uégociaient ensuite aux acquéreurs. Ce papier
rivalisait, il est vrai , avec les bons des trois
quarts délivrés aux ren tiers , et en diminuait



DIRECTOIRE (1797)' 189
la valcnr par la concurrence. Sous prétexte de
protéger les malheureux rentiers contre l'avi
dité des fournisseurs, la commission proposa
de ne plus permettre que les biens nationaux
pussent étre payés avee les bons délivrés aux
fournisseurs.

Toutes ces propositions furent adoptées par
les cinq-eents, dont la majorité aveuglément
entrainée n'observait plus aueune mesure. Elles
étaient désastreuses, et menacaient d'interrup
tion tous les services. Le directoire, en effet, ne
pouvant plus négocier ason gré les valeurs qu'il
avait dans les mains, 11e pouvantplus fixer l'or
dre des paiements suivant l'urgence des servi
ces, anticiper dans un cas pressant sur les fonds
non rentrés, prendre sur l'ordinaire pour l'ex
traordinaire, et enfin émettre un papier volon
taire acquittable en biens nationaux, était privé
de tous les moyens qui l'avaient fait vivre jus-

_qu'ici, et lui avaient permis, dans l'impossibi
lité de satisfaire atous les besoins , de pourvoir
au moins aux plus pressants. Les mesures adop
tées, fort bonnes pour établir l'ordre dans un
temps calme, étaient effrayantes dans la situa
tion oú ron se trouvait. Les constitutionnels
firent de vains efforts,dans les cinq-cents ,pour
les combattre. Elles passerent ; et il ne resta
plus d'espoir que rlans le conseil des anciens.
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Les constitutionnels, ennemis modérés du
directoire, voyaient avec la plus grande peine
la marche imprimée au conseil des cinq-cents.
lIs avaient espéré que l'adjonction d'un nouveau
tiers leur serait plutót utile quenuisible, qu'elle
aurait pour unique effet dechanger la majo
rité , et qu'íls deviendraient les maitres du
corps législatif. Leur chef, Carnot, avait
concu les mémes illusions; mais les uns et les
autres se voyaient entrainés bien au-delá du
but , et pouvaient s'apercevoir dans cette oc
casion ,comme dans toutes les autres, que
derriere chaque opposition se cachait la con
tre-révolution avec ses mauvaises pensées. lIs
avaient beaucoup plus d'influence chez les an
ciens que chez les cinq-cents, et ils s'eíforce
rent de provoquer le rejet des résolutions
relatives aux finances. Carnot y avait un ami
dévoué daos le député Lacuée ; il avait aussi
des liaisons avec Dumas, ancien membre de
la législative. II pouvait compter sur l'in
fluence de Portalis , Troncon - Ducoudray, Le
brun, Barbé-Marbois, tous adversaires modérés
du directoire, et blámant les emportements
du partí clíchyen. Cráce aux efforts réunis de
ces députés, et aux dispositions du conseil des
anciens , les premieres propositions de Gil
herr- Desmoliéres , qui interdisaient au direc-
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toire de diriger les négociations de la trésoreric,
de fixer l'ordre des paiements, et de confondre
l'ordinaire avec l'extraordinaire, furent reje
tées. Ce rejet causa une grande satisfaction
aux eonstitutionnels, et en général a tous les
hommes modérés, qui rcdoutaient une lutte.
Carnot en fut extrémernent joyeux. Il espéra
de nouveau qu'on- pourrait contenir les cli
chyens par le conseil des anciens, et que la
direction des affaires resterait a ses amis et
a lui.

Mais ce n'était la qu'un médiocre palliatif.
Le club de Clichy retentit des plus violentes
déclamations contre les anciens, et de no u
veaux projets d'accusation contre le directoire.
Gilbert-Desmolieres reprit ses premieres P1'o
positions rejetées par les anciens ,dans l'espoir
de les {aire agréer aune seconde délibération,
en les présentant sous une autre forme. Les
résolutions de toute espece contre le gouver
nement se succéderent dans les cinq - cents.
On interdit aux députés de recevoir des places
un au avant leur sortie du corps législatif.
Imbert-Colomes , qui correspondait avec la
cour de Blankemhourg, proposa d'óter an di
rectoire la faculté qu'il tenait d'une loi, d' exa
miner les lettres venant de l'étranger. Aubry,
le mérne qui , apres le 9 thetrnidor, opéra IHIC
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réaction dans l'armée, qui, en 1795, destitua
Bonaparte, Aubry proposa d'enlever au direc
toire le droit de destituer les officiers, ce qui
le privait de I'une de ses plus importantes
prérogatives constitutionnelles, Il proposa aussi
d'ajouter aux douze cents grenadiers compo
sant la garde du eorps législatif, une com
pagnie d'artillerie et un escadron de dragons,
et de donner le commandement de toute eette
garde aux inspecteurs de la salle du corps
législatif; proposition ridicule et qui semblait
annoncer des préparatifs de guerreo On dé
non<;;a l'envoi d'un million a l'ordonnateur de
la marine de Toulon, envoi que Bonaparte
avait fait direetement, sans prendre l'intermé
diaire de la trésorerie, pour háter le départ
de l'escadre dont il avait besoin dans l' Adria
tique. Ce million fut saisi par la trésorerie, et
transporté a París. On parla de semblables
envois, faits de la meme maniere, de l'armée
d'Italie aux armées des Alpes, du Rhin et de
Sambre-et-Meuse, On fit un long rapport sur
nos relations avec les États-Unis; et, quelque
raison qu'eút le direetoire dans les différends
éIevés avec eette puissance , on le cens~ra avec
amertume. Enfin la fureur de dénoneer et
d'aecuser toutes les opérations du gouverne
ment, entraina les clichvens a une derniere
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démarche , qui fut de leur part
imprudence,

Les événernents de Venise avaient retenti
dans toute l'Europe. Depuis le manifeste de
Palma-Nova, eette république avait été anéan

tie, et celle de Gt'mes révolutionnée, sans que
le directoire eút douné un seul mot d'avis aux
conseils. La raison de ce silence était, comme
on J'a vu, daos la rapidité des opérations , ra-

'pi<1ité telle, que Venise n'était plus, avant
qu'on püt mettre la guerre en délibération au
eorps législatif. Le traité interveuu depuis
n'avait pas encore été soumis a la discussion ,
el devait l'étre sous quelques jours. Au reste,
c'érait moins du silence du directoire qu'on
était fáché , que de la chute des g.ouverne
ments aristocratiques, et des progrés de la ré
volution en Italie. Dumolard, cet oratenr dif..
fus, qui depuis pres de deux ans ne cessait
de eombattre le directoire dans les cinq-cents ,

. résolut de faire une motion, relativement aux
événemeuts de Venise et de Genes. La tenta
tive était hardie; cal' on ne pouvait attaquer le
directoire sans attaquer le général Bonaparte.
Il fallait braver pour cela l'admiration.univer
selle. et une iufluence devenue colossale, de
puis que le général avait obligé l'AUlriche a
la paix, et que, négociateur el guerrier, il

IX. 13
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semblait régler a Milan les destinées de l'Eu
rope. Tous les c1icbyens qui avaient conservé
quelque raison , firent leurs efforts pOllr dis
suader Dumolard de son projet; mais il per
sista, et dans la séance du 5 messidor (23 juin),
il fit une motion d'ordre sur les événements
de Venise. el: La renommée, dit-il, dont on ne
« peut comprimer l'essor, a serné partout le
« bruit de nos conquétes sur les Véniticns , el
« de la révolution étonnante quiles a couron
« nées. Nos troupes sont dans leur capitale ;
« leur marine nous est livrée; le plus ancien
« gouvernement de l'Europe est anéanti ; il re
(( parait en un clin d'ceil sous des formes dé
« mocratiques ; nos soldats enfin bravent les
( flots de la rnerádriatique ,el sont tl'anspor
« tés aCorfou pour achever la révolution nou
te velle .... Admettez ces événements pourcer
« tains, il suít que le directoire a fait en termes
« déguisés la guerre, 'la paix, et, sous quel
« ques rapports, un traité d'alliance avec Ve
« nise , et tout cela sans votre concours.... Ne
«sommes-nous done plus ce peuple qui a pro
« clamé en principe, et soutenu par la force
cc des armes, qu'il n'appartient, sousaucun
« prétexte, a des puissances étrangeres de s'im
« miscer dans la forme du gouvernement d'un
« autre état? Outragés par les V énitiens , était-
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« ce a leurs institutions politiques que nous
« avions le droit de déclarer la guerre? Vain
« ql1eurs el conquérants, nous appartenait-il
« de prendre une part. active a leur révolution,
« en apparence inopinée? Je ne rechercherai
(e point id quel est le sort qU,e I'on réserve a
« Venise , et surtout a ses provinces de terre
« ferrne. Je n'examinerai point si leur envahis
« sement, mérlité peut-étre avant les attenrats
« qui lui servirent de motifs , n'est -pas destiné
« a figurer dans l'histoire , comme un digne
« pendant du partage de la Pologne. Je VClIX

« bien arre ter ces réflexions , et je demande ,
« l'acte constitutionnel a lamain,cornment le
« directoire peut justifier l'ignorance absolue
« dans laqueUe il .cherche a laisser le eorps
1( législatif sur cette foule d'événements ex
« traordinaires.» Apres s'étre occupé des évé
ncments de Venise , Durnolard parla ensuire
de ceux de Genes, qui présentaient, disait-il,
le mérne caractére , et faisaient supposer I'in
tervention de l'armée francaise et -de ses chefs.
II parla aussi de la Suisse, \a:veÓ laquelIe on
était ,disait-il, encontestationipour un droit
de navigation , et il demanda si 00 voulait dé
mocratiser tous les états alliésde la France.
Lonant souvent les héros d'Italie, il De parla
pas une seule fois du géuéral en chef, qu'alors

13.
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aucune bonche ne négligeait l'occasion de pro
noncer, en l'accompagnant d'éloges extraorrli
naires. Dnmolard finit par proposer un mes
sage an directoire , pour lni demander des
explicationssur les événements de Venise et
de Genes, et sur les rapports de la Franee
avec laSuisse.

Cette motion cansa un étonnement général,
etprouva l'audace des clichyens. Elle devait
bientót leur coüter cher.En attendant qu'ils
en essuyassent les tristes conséquences, ils se
montraient pleins d'arrogance, affichaient hau
tement les plus grandes espérances, et sem
blaient devoír étreeouspeu les maitres du
gouvernement. C'était partoutla méme con
fiance et la méme imprudence qu'ea vendé
miaire. Les émigrés rentraient 'en foule. On
envoyait de París une quantité de faux passe
ports et de faux certificats de résidence, dans
tontes les parties de I'Europe. On en faisait
commerce a Hambourg. Les émigrés s'intro
duisaient sur le territoire par la Hollande ,
par l'Alsace, la Suisse et le Piémont. Ramenés
par le gout qu'ont les Francais pour leur belle
patrie, et par les souffrances et les dégoúts
essuyés a l'étranger, n'ayant d'ailleurs plus
rien a espérer de la guerre, depuis les négo
ciations entamées avec l'Autriche, ayant mérne
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a craindre le licenciement des corpsde Condé,
ils venaient essayer, par la paix et par les in
trigues de l'intérieur , la contre -révolution
qu'ils n'avaient pu opérer par le concours des
puissances européennes. Du reste, a défaut
d'une contre-révolution, ils voulaient revoir
au rnoins leur patrie, et recouvrer une partie
de leurs biens, Gráce en effet a l'intérét qu'ils
rencontraient partout, ils avaient mille faci
Iités pour les racheter. L'agiotage sur les dif
férents papiers adrnis en paiement des biens
nationaux, et la facilité de se procurer ees
papiers avil prix, la faveur des administrations
locales pour les anciennes farnilles proscrites ,
la complaisance des enchérisseurs, qui se reti
raient des, qu'un ancien propriétaire faisait
acheter ses terres sous des noms supposés,
perrnettaient aux érnigrés de rentrer dans leur
patrirnoine avec de tres - faibles sommes. Les
prétres surtout revenaient en foule. lis étaient

recueillis par toutes les dévotes de Franee,
qui les logeaient, les nourrissaient , leur éle
vaient des chapelles dans leurs .maisons , et les
entretenaient d'argent au moyen des quétes.
L'aneienne hiérarchie ecclésiastique était clan
destinement rétablie. Aueune des nouvelles
circonscriptions de la constitution civile du
clergé u'était reconnue. Les anciens diocéses
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existaient cncore; des évéques et des archevé
ques les administraient seeréternent, et cor
respondaient avec Rome. C'était par eux et pal'
leur ministére que s'exercaient toutes les pra
tiques du culte catholique ; ils confessaient,
baptisaient ,mariaiellt les personnes restées
fideles a l'aneienne religion. Tous les ehouans
oisifs accouraient a Paris , et s'y réunissaient
aux émigrés, qui s'y trouvaient, disait-on , au
nombre de plnsde cinq mille. En voyant la
conduite des cinq-cents et les périls du direc
toire, ils croyaient qu'il snffisait de quelques
jours poul' amener la catastrophe depuis si
long-temps désirée. Ils remplissaient Ieur COI'

respondance avec l'étranger de leurs espéran
ces. Auprés du prince de Condé, dont le corps
se retirait en PoIogne, aupresdu prétendant
qui était a Blankembourg, aupres du comte
d'Arlois qui était en Écosse , on montrait la
plus grande joie. Avec eette méme ivresse qu'on
avait eue aCoblentz, lorsqu'on croyait rentre r
dans quinze jours a la suite du roi de Prusse ,
on faisait de nouveau aujourd'hui des projets
de retour; on en parlait , on en plaisantait
comme d'un événement tres-prochain. Les vil·
les voisines des frontieres se rernplissaieut de
gens qui attendaient avee impatience le mo
ment de revoir la France. A tous ces indices
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il faut joindre enfin le langage forcené des
journaux royalistes, dont la fureur augmentait
avee la térnérité et les esperances du parti.

Le directoire était instruit par sa poliee de
tous ces mouvements. La conduite des érni
grés, la marche des cinq-cents , s'accordaient
avec la déclarationde Duverne de Presle pour
démontrer l'existence d'un véritable complot.
Duverne de Presle avait dénoncé, san s les
nommer, cent quatre-vingts députés comme
cómplices. Il n'avait désigné nominativement
que Lemerer et Mersan , et avait dit gue les
autres étaient tous les sociétaires de Clichy.
En cela, il s'était trompé, comme on a vu. La
plupart des clichyens, sauf cinq ou six peut
étre , agissaient par entrainement d'opinion ,
et non par eomplicité. Mais le directoire, trompé
par les apparences et la déclaration de Duverne
de Presle, les eroyait sciemment engagés dans
le complot, et ne voyait en eux que des con
jurés. Une découverte faite par Bonaparte en
Italie vint luí révéler un secret important, et
ajouter encore a ses craintes. Le comte d'En
traigues, agent du prétendant, son intermé
diaire avec les intrigants de France, et le con
fident de tous les secrets de l'émigration, s'était
réfugié a Venise. Quand les Francais y entre
rent , il fut saisi et Iivré a Bouaparte, Celu -ici
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pouvait l'envoyer en France pour y étre fu
sillé comme émigré el comme conspirateur ;
cependant il se laissa toucher , et préféra se
servil' de lui et de ses indiscrétions, au lieu
de le dévouer a la mort. 11 Iui assigna la ville
de Milan pour prison , lui donna quelques se
cours d'argent, el se lit raconter tous les se
crets du prétendant. 11 connut alors l'histoire
entiere de la trabison de Pichegm, qui était
restée cachée au gouvernement, et dont Rew
bell seul avait eu quelques soup<,;ons, mal ac
cueillis de ses collégues. D'Entraigues raconta
a Ronaparte tout ce qu'il savait , et le mil au
fait de toutes les intrigues de J'émigration.Ou
tre ces révélations verbales, on obtint des ren
seignements curieux, par la saisie des papiers
trouvés avenise , dans le porte-feuille de d'En
traigues. Entre autres pieces , il en était une
fort irnportante , contenant une longue con
versation de d'Entraigues avec le comte de
Montgaillard, dans laquelle celui-ci racontait
la premiere négociation entamée avec Piche
grll, et restée infructueuse par l'obstination
du prince de Condé. D'Entraigues avait écrit
eette conversation *, qui fut trouvée dans ses

" M. de Montgaillal'd , dan 5 son ouvrage plein de calom
nics et d'erreurs , a soutenu (¡Ile cette pit\~e contenait des,
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papiers. Sur-le-charnp Berthier, Clarke et Bo
naparte la signerent pour en attester l'authen
ticité , et l'envoyerent a Paris.

Le directoire la tint secrete, comme la dé
claration de Duverne de Presle , attendant
l'occasion de s'en servir utilement. Mais il n'eut
plus de doute alors sur le role de Pichegru
dans le conseil des cinq-cents ; il s'expliqua ses
défaites , sa conduite bizarre, ses mauvais pro
cédés , son refus d'alier a Stockholm, et son
influence sur les clichyens. Il supposa qu'á la
tete de cent quatre-vingts députés, ses corn
plices, il préparait la contre-révolution.

Les cinq directeurs étaient divisés depuis la
nouvelle direction que Carnot avaít prise, et

Iaits vnais, mais qu'elle était fausse 1 et avait été fabriquéc

par Bonaparte , Berthier et Clarke. Le contraire est cons
tant , et 011 coneoit l'intórét que M. de Montg~illard avait
á justifier SOIl frére de la conversation qu'on lui attribue
daos cetle piéce. Mais il est difficile d'abord de supposcr
que trois pcrsonnages aussi importants osassent faire un
faux. Ces actes-lá sont aussi rares de nos jours que les
empoisonnernents. Clarke a été destitué a la suite de fruc
tidor, et il était dans le parti Carnot. Il est peu probable
qu'il se prétát a fabriquer des piéces pour appuyer fruc
tidor. Ensuite la piéce était fort insuffisante pour l'usage
auquel on la destinait , et a faire un faux, on l'aurait fait
suffisant, Tout prouve done le mensonge de M. de Mont
gaillard.
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. qui était suivie par Barthélemy. I1 ne restait
de dévoués au systeme du gonvernement qne
Barras, Rewbell et Larévelliere-Lépeaux. Ces
trois directeurs n'étaient point eux-rnémes fort
unis , .cal' Rewbell, conventionnel rnodéré ,
haíssait dans Barras un partisan de Danton, et
avait en outre la plus grande aversión pour ses
moeurs et son caractére, Larévelliére avait
quelques liaisons avec RewbeH, rnais peu de
rapports avec Barras. Les trois directeurs n'é

taient rapprochés que par la conformité habi
tuelle de leur vote. Tous trois étaient fort ir.
rités et fort prononcés centre la faction de
Clichy. Bar:ras, quoiqu'il recút chez lui les
émigrés par suite de sa facilité de moeurs , ne
cessait de dire qu'il monterait a cheval, qu'íl
rnettrait le sabre a la main, et, a la tete des
faubourgs, irait sabrer tous les contre-révo
lutionnaires des cinq-cents. Rewbell ne s'ex
primait pas de la sorte; il voyait tout perdu ;
et, quoique résolu afaire son devoir, il croyait
que ses collegues et lui n'auraient hientót plus
d'antre ressource que la fuite. Larévelliere-

.Lépeaux, doué d'autant de courage qne de
probité, pensait qn'il fallait faire tete al'orage,
et tont tenter ponr san ver la république. Le
cceur exempt de haine, il pouvait servir de
lieu entre Barras et Hewhell , el il avait résolu
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de devenir leur intermédiaire, Il s'adressa d'a
bord aRewhell, dont il estimait profondément
la probitéet les lurnieres , et Iui expliquant
ses intentions , lui demauda s'il voulait concpu
rir a sauver la révolution. Rewbell accueillit
chaudement ses ouvertures, et lui promit le
plus entier dévouement, Il s'agissait de s'assu
rer de Barras, dont le langage énergique ne
suffisait pas pour rassurer ses collegues. Ne
lui supposant ni probité, ni prineipes, le voyant
entouré de tous les partis , ils le croyaieut aussi
capable de se vendre a l'émigration, que de se
mettre un jour a la tthe des faubourgs, et de
faire un horrible coup de main. 11s craignaient
l'une de ces choses autant que l'autre. lis vou
laient sauver la république par un acte d'é
nergie, mais ne pas la compromettre par de
nouveaux meurtreaEffarouchés par les moeurs
de Barras, ils se défiaíent trap de lui, Laré
velliere se chargea de l'entretenir, Barras,
charmé de se coaliser avec ses deux collégues ,
et de s'assurer leur appui, flatté s.urtout de leur
alliance, adhéra entiérement a leurs projets ,
et parut se préter a toutes leurs vues. Des cet
instant , ils furent assurés de former une majo
rité compacte, et d'annuler entierement , pal'
leurs trois votes réunis, l'inílnence de Carnot
et de Barthélemy. Il s'agissait de savoir quels
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moyens ils emploieraient pOllr déjouer la COllS

piration, a laqueHe ils supposaient de si gran
des ramifications dans les deux conseils. Em
ployer les voies judiciaires , dénoncer Pichegru
et ses complices, demander leur acte d'accu
sation aux cinq-cents , et les faire juger en
suite, était tout-á-fait impossible. D'abord 011

n'avait que le nom de Pichegru, de Lemerer el
de Mersan; on croyait bien reconnaitre les au
tres a leurs liaisons, a leurs intrigues, a leurs
violentes propositions dans le club de Clichy
et dans les cinq-cents , mais ils n'étaient nom
més nulle parto Faire condamner Pichegru, et

deux ou trois députés, ce n'était pas détruire
la conspiration. D'ailleurs , on n'avait pas mérne

les moyens de faire condamner Pichegru, Le
merer et Mersan, cal' les preuves existant
eontre eux, quoique emportant la conviction
morale, ne suffisaient pas pour que des juges
prononcassent une condamnation, Les décla
rations de Duverne de Presle, celle de d'En
traigues, étaient insuffisantes sans le secours
des dépositions orales. Mais ce n'était pus la
eucore la difficulté la plus grande: aurait-on
possédé contre Pichegru et ses complices tou
tes les piéces qu'on n'avait pas, il fallait arra
cher I'acte d'accusation aux cinq-cents ; et, les
preuves eussent-elles été plus claires que le
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[our, la majorité actuelle n'y eút jamais adhéré;
car c'était déférer le coupable a ses propres
complices. Ces raisons étaient si évidentes ,
que, malgré leur gout pour la légalité , Laré
velliére et Rewbell furent obligés de renoncer
a toute idée d'un jugement régulier, et durent
se résoudre a un coup d'état ; triste el déplo
rabie ressource, mais qui, dans leur situation
el avec leurs alarmes, était la seule possible.
Décidés ades moyens extremes, ils ne voulaient
cependant pas de moyens sanglants, et cher
chaieut a contenir les gouts révolutionnaires
de Barras. Sans étre d'accord encore sur le mode
et le moment de l'exécution, ils s'arrétérent a
l'idée de faire arre ter Pichegru et ses cent
quatre-vingts complices supposés, de les dé
noncer au corps législatif épuré, et de lui de
mander une loi extraordinaire , qui décrétát
leur hannissement , san s jugement. Dans leur
extreme défiance, ils se méprenaient surCar
not ; ils oubliaient sa vie passée, ses principes
rigides, son entétement , et le croyaient pres
que un traitre. Ils craignaient que, réuni a
Barthélemy, il ne fút dans le complot de Pi
chegru. Ses soins pour grouper l'opposition
autour de lui , et s'en faire le chef, étaient a
leurs yeux prévenus comme autant de preuves
d'une complicité criminelle. Cependant ils n'é-
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taient pas convaincus encore; mais décidés a
un coup hardi, ¡.Js ne voulaient pas agir ademi¡
et ils étaient préts a frapper les coupables,
mérne aleurs cótés, et dans le sein du directoire.

IJs convinrent de tout préparer pour l'exé
cution de leur projet, et d'épier soignensemeot
leurs ennernis , afin de saisir le moment oú il
deviendrait urgent de les atteindre. Résolus a
un acte aussi hardi , ils avaient besoin d'appui.
Le parti patriote , qui pouvait seulleur en four
nir, se divisaitcomme autrefois en deux clas
ses; les uns, toujours furieux depuis le 9
thermidor, n'avaient pas décoléré depuis trois
ans , ne comprenaient aucunement la marche
forcée de la révolution , considéraient le régime
légal commeune concession faite aux centre
révolutionnaires , et ne voulaient que ven
geance et proscriptions. Quoique le directoire
les eút frappés dans la personne de Babccuf,
ils étaient préts , ave e leur dévouement .ordi
naire, a voler a son secours. Mais ils étaient
trop dangereux aemployer, et on pouvait tout
au plus, un jour de péril extreme, les enré
gimenter, comme on avait fait au 13 vendé
miaire , et cornpter sur le saerifice de Ieur vie,
Ils avaient assez prouvé a coté de Bonaparte ,
et sur les degrés de l'église Saint-Roch, de quoi
ils étaient capables nn jour de danger. Outre
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ces ardents patriotes, presque tous comprornis
par leur zéle ou leur participation active a la
révolution, il Y avait les patriotes modérés ,

d'une classe supérieure, qui, approuvant plus
ou moins la marche du directoire, voulaient
néanmoins la république appuyée sur leslois,
et voyaient le péril imminent auquel elle était

exposée par la réaction, Ceux-Ia répoudaient

parfaitement aux intentions de Rewbell et Laré
velliere , et pouvaient donner un s.ecours, sinon
de force, aumoins d'opinion audircctoire. On
les voyait alternativementdans les salons de
Barras, qui représen tai t pour ses collegues , ou
dans ceux de madame de Stael , qui n'avait
point quitté Paris, et qui, par le charme de son
esprit, réunissait toujours autour d'elle cequ'il
y avait de plus brillant en France. Benjamín
Constant y occupait le premier rang par son
esprit, et par les écrits qu'il avait publiés en
faveur du directoire, On y voyait aussi M. de
TaIleyrand, qui , rayé de la liste des émigrés ,

vers les derniers temps de la convention , était

aParis avec le désir de rentrer dans la carriére

(les grandsemploisdiplomatiques. Ces hornmes
distingués, composant la société du gouverne
ment , avaient résolu de former une réunion

qui contre-balancát l'influence de Clichy, et
qui discutát dans un sens contraire les ques-
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tions politiques, Elle fut appelée cerele cons
titutionnel, Elle réunit bientót tous les hommes
que nous venons de désigner, et les membres
des conseils qui votaient avec le directoire,
c'est-á-dire presque tout le dernier tiers con
ventionnel, Les membres du corps législatif,
qui s'intitulaient constitutionnels, auraient dü
se rendre aussi dans le nouveau cerele, car leur
opinion était la méme ; mais hrouillés d'arnour
propre avec le direetoíre, par leurs discussions
dans le corps législatif, ils persistaient arester
apart, entre le eerele constitutionnel et Clichy
a la suite des directeurs Carnot et BarthéJemy,

. des députés Troncon-Ducoudray , Portalis, La
cuée, Dumas, Doulcet-Pontécoulant , Sirnéon ,
Thibaudeau. Benjamín Constant parla plusieurs
fois dans le eercle constitutionnel, On y en
tendit aussi M. de Talleyraud. Cet exemple fut
imité; et des cereles du méme gellre, eompo-'
sés , il est vrai , d'hommes moins élevés et de
patriotes moins mesurés, se formérent de
toutes parts. Le eercle eonstitutionnel s'était
ouvert le ¡er messidor an V, un mois apres le
1 er prairial. En tres-peu de temps il yen eut
de pareils dans toute la Franee; les patriotes
les plus chauds s'y réunirent , et, par lIne réac
I.ion toute naturelle, on vit presque se recorn

poser le parti jacobino
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Mais c'était la un moyen usé , et peu utile.
Les clubs étaient déconsidérés en France, et
privés par la constitution des moyens de re
devenir efficaces. Le directoire avait heureuse
ment un autre appui;c'était celui des armées ,
chez lesquelles semhlaieut s'étre réfugiés les
principes républicains, depuis que les souf
frances de la révolution avaient amené dans
l'intérieur une réaction si violente et si géné
raleo Toute armée est attachée au gouverne
ment qui l'organise, l'entretient, la récompen
se; mais les soldats républicains voyaient dans
le directoire, non-seulement leschefs du gou
vernement, mais les chefs d'une cause potlr
laquelle ils s'étaient levés en masse en 93,
ponr laquelle ils avaient combattu et vaincu
pendant six années. Nulle part l'attachement
Ji la révolution n'était plus grand qu'á 1'armée
d'Italie, Elle était composée de ces révolutiou
naires du Midi , aussi impétueux dans leurs
opinions que dans leur hravoure. Généraux,
officiers et soldats , étaient comblés d'hon
neurs , gorgés d'argent, repus de plaisirs. lIs
avaientconcu de leurs victoires un orgueil ex
traordinaire, lis étaient instruits de ce qui se
passait dans l'intérieur, par les journaux qu'on
leur faisait lire , et ils ne parlaient que de re
passer les Alpes, pon/' aller sabrer les aristo-

IX. 14
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erates de París. Le repos dont ils jouissaient
depuís la signature des préliminaires, contri
buait a angmenter leur effervescence par l'oi
siveté. Masséna, Joubert, et Augereau surtout,
leur donnaient I'exernple du répuLlicanisme le
plus ardent. Les troupes venues du Rhin, sans
étre moins républicaines, étaient cependant
plus froides, plus mesurées, et avaient con
traeté sous Moreau plus de sobriété et de dis
cipline. C'était Bernadotte qui les commandait;
iI affectait une éducation soignée, et cherchait
a se distinguer de ses collégues par des ma
nieres plus polies. Dans sa division J on fai
sait nsage de la qualifieation de monsiear, tandis
que daos toute l'ancienne armée d'Italie , on
ne voulait souffrir que le titre de citoyen. Les
vieux soldats d'Italie , libertins ,insolents, que
relleurs comme des méridionaux, et des en
fants gihés par la victoire, étaient déja en ri
valité de braveure avec les soldats du Rhin;
et maintenant ils cornmencaient aétre en riva
lité, non pas d'opinion, mais d'habítudes et
d'usages. Ils ne voulaient pas des qualifications
de monsieur , et pour ce motif ils échangeaient
souvent des coups de sabre avec leurs cama
rades du Bhin. La division Augereau surtout,
qui se distinguait comme son général par son
exaltation révolutionnaire , était la plus agitée.
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Il fallut une proclamation énergique de son
chef pour la contenir, et pour faire treve aux
duels. La qualification de citoyen fut seule au
torisée.

Le général Bonaparte voyait avec plaisir
l'esprit de l'armée, et en favorisai t l'essor, Ses
premiers succes avaient tous été remportés
contre la faction royaliste , soit devant Toulon,
soit au 13 vendémiaire. 11 était done brouillé
el'origine avec elle. Depuis, elle s'était attachée
a rabaisser ses triomphes, parce que l'éclat en
rejaillissait sur la révolution. Ses dernieres at
taques surtout remplirent le général de colére,
n ne se contenait plus en lisant la motion de
Dumolard, et en apprenant que la trésorerie
avait arreté le million envoyé a Toulon. Mais
outre ces raisons particulieres de détester la
faction royaliste, il en avait encore une plus
générale et plus profonde; elle était dans sa
gloire et dans la grandeur de son role. Que
pouvait faire un roi pour sa destinée? Si haut
qu'il pút l'élever , ce roi eút été toujours au
dessus de lui. Sous la république, au contraire,
aucune tete ne dominait la sienne, Qu'il ne
révát pas encore sa destinée inouíe , du moins
il prévoyaít dans la république une audace et
une immensité d'entrepríses, qui convenaient
al'audace et al'immensité ele son géníe; tandis

14·
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qu'avec un roi .Ia Franee eút été ramenée á une
existenee obsenre et bornée. Qnoi qu'iI flt done
de eette république, qu'il la servit ou l'oppri
mát, Bonaparte ne pouvait étre grand qu'avee
elle, et par elle, et devait la chérir comme son
propre avenir. Qu'un Pichegruse laissát allécher
par un cháteau , un titre et qnelques millions,
on le concoit ; al'ardente imagination du con
quérant de l'Italie, il faHait une autre pers
pective; il fallait celle d'unmonde nouveau ,
révolutionné par ses mains.

Il écrivit donc au directoire qu'il était prét ,
Iui et l'armée, avoler ason secours , potlr faire
rentrer les centre - révolutionnaires dans le
néant. Il ne eraignit pas de donner des con
seils , et engagea hautement le directoire a sa
crifier quelques traitres et a briser quelques
presses.

Dans I'arrnée du Rhin, les dispositions étaient
plus calmes. Il y avait quelques mauvais of6
eiers, placés dans les rangs par Pichegru. Ce
pendant la masse de l'armée était républieaine,
mais tranqnille, disciplinée , panvre, et moins
enivrée de succes que celle d'Italie. Une arrnée

est toujours faite al'image dn général. Sones
prit passe a ses officiers, et de ses officiers se
cornmunique a ses soldats. L'armée du Rhin
était modelée sur Moreau. Morean , flatté par
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la faction royaliste, qui voulait mettre sa sage
retraite au - dessus des merveilleux exploits
d'Italie , avait moins de haine contre elle que
Bonaparte. II était d'ailleurs insouciant , mo
déré , froid, et n'avait poU!' la poli tique qu'un
golit égal a sa capacité; aussi se tenait-il en
arr'iere , ne cherchant point a se prononcer.
Cependant il était répuhlicain , et point traitre
comme ou I'a dit. Il avait dans ce moment la
preuve de la trahison de Pichegru, et aurait
pu rendre a son gOllvernement un immense
service. Nous avons d~ja dit qu'il venait de sai
sir un fourgon du général Kinglin, renfermant
beaucoup de papiers, Ces papiers eontenaient
toute la correspondance chiffrée de Piehegru
avec Wickam, le priuce de Condé, etc. Moreau
ponvait done fournir la preuve de la trahison,
et rendre plus praticables les moyens judiciai
res. Mais Piehegru avait été son général en chef
et son ami, il ne voulait pas le trahir, et il fai
sait travailIer au déchiffrement de cette corres
pondance, sans la déclarer au gouverllement.
Du reste, elle renfermait la preuve de la fidélité
de Morcan lui-rnéme a la république. Piche
gru , apres avoir donné sa démission , n'avait
qn'un moyen de se conserver de I'importance,
c'était de dire qu'il disposait de Moreau, et
que, se reposant sur lui de la direction de l'ar-
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mée, il allait eonduire les intrigues de l'inté
rieur. Eh bien! Piehegru ne cessa de dire qu'il
ne fallait pas s'adresser a Moreau, paree qu'il
n'accueillerait aucune ouverture ", Marean était
done froid, mais fidele. Son armée était une
des plus belles et des plus braves que jamáis
la république eút possédées.

Tout était différent a l'armée de Sarnhre-et
Meuse : c'était , eorome nous I'avons dit ail
leurs, l'armée de Fleurus , de l'Ourthe et de
la Roer, armée brave et républicaine , eomme
son aneien général. Son ardeur s'était encore
augmentée lorsque le jeune Hache, appelé a
la commander, était venu y répandre tout le
feu de son ame. Ce jeune homme, devenu en
une catllpagne, de sergent aux gardes fran
caises , général en chef, aimait la république
eomme sa bienfaitrice et sa mere. Daos les ca
ehots du comité de salut public , ses sentiments
ne s'étaient point attiédis ; dans la Vendée, ils
s'étaient renforcés en luttant avee les royalis
tes. En vendémiaire, il était tout prét a valer
au secours de la eonvention, et il avait déja
mis vingt mille hommes en mouvement , lors-

,. Si M. de Montgaillard avait In la correspondance de
Kinglin , il n'aurait pas avancé, sur la Coi dune parole du
roi Louis XVIII, que Morean trahissnit la Frailee des l'au

ll~e 1797.
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que la vigueur de Bonaparte, dans la journée
du 13, le dispensa de marcher plus avant.
Ayant dans sa capacité poli tique une raison de
se méler des affaires que Moreau n'avait pas,
ne jalousant pas Bonaparte, mais impatient
de l'atteindre daos la carriére de la gloire, il
était dévoué de coeur a la république, et prét
ala servir de toutes les manieres, sur le champ
de bataille ou au milieu des orages politiques.
Déjá nous avons euoccasion de di re qu'a une
prudence consommée, il joignait une ardeur
et une impatience de caractere extraordinaires.
Prompt a se jeter dans les événements, il of
frit son bras et sa vie au directoire. Ainsi la
force matérielle ne manquait pas au gouverne
ment; mais il fallait l'empIoyer.avec prudence,
et surtout avec a-propos.

De tous les généraux, Hoche était celui qu'il
convenait le plus au directoire d'employer. Si
la gloire et le caractere de Bonaparte pouvaient
inspirer quelque ombrage, il n'en était pas de
mérne de Hoche. Ses victoires de Wissemhourg
en 1793, sa belle pacification de la Vendée,
sa récente victoire a Neuwied, lui donnaient
une beHe gloire, et une gloire variée , oú l'es
time pour l'homme d'état se mélait a l'estime
ponr le gllerrier; rnais cette gloire n'avait rien
qui pút e/Trayer la liberté. A faire intervenir
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un général dans les troubles de l'état, il valait
mieux s'adresser a lui qu'au géant qui domi
nait en Italie. C'était le général chéri des ré
publicains, celui sur lequel ils reposaient leur
pensée sans aucune crainte. D'ailleurs, son ar
mée était la plus rapproehéede Paris. Vingt
mille hommes pOlivaient , au besoin, se trou
ver, en quelques marches, dans la capitale , et
y seconder de leur présence le coup de viguenr
que le directoire avait résolu de frapper.

C'est aHoche que songerent les trois diree
teurs Barras, Rewbell et Larévelliere. Cepen
dant Barras, qui était fort agissant, fort habile
a l'intrigue, et qni voulait , dans cetre nou
velle erise, se eharger de l'honneur de l'exé
eution, Barras écrivit, al'inscu de ses collegues,
a Hoche, avee lequel il était en relation, et lui
demanda son intervention dans les événe
ments qui se préparaient. Hoche n'hésita pas.
L'oeeasion la plus commode s'offrait de diri
gel' des troupes sur París. Il travaillait en ce
moment avec la plus grande ardeur a prépa
rer sa nouvelle expédition d'Irlande; il était
allé en Hollande pour surveiller les prépara
tifs qui se faisaient au Texel. JIavait résolu de
détacher vingt mille hommes de l'armée de
Sambre-et-Meuse , el de les diriger sur Brest.
Dans leur route , it travers l'iutérienr, il était fa-
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eile de les arréter ala hauteur de Paris , et de les
employer au service du directoire. Il offrit plus
encare: il fallait de l'argent, soit ponr la eolonne
en route, soit pour un conp de main; il s'en as
sura par un moyen fort adroit. On a vu que les
provinces entre Meuse et Rhin n'avaient qu'une
existence incertaine jusqu'a la paix avec l'em
pire. Elles n'avaient pas été, comme la Belgique,
divisées en départements et réunies ala Franee;
elles étaient administrées militairement et avec
beaueoup de prudence par Hoche , qui voulait
les républicaniser, et, dans le cas oú on ne
pourrait pas obtenir lenr réunion expresse ala
France , en faire une république cis-rhénane ,
qui serait attachée a la république comme une
fine a sa mere. Il avait établi une commission
a Bonn, chargée d'administrer le pays, et de
recevoir les contributions frappées tant en-decá
qu'au-delá du Rhin. Deux millions et quelques
cent mille francs se trouvaient dans la caisse
de cette comrnission. Hoche lui défendit de les
verser dan s la caisse du payeur de l'armée,
paree qu'ils seraient tombés SOllS l'autorité de
la trésorerie, et distraits peut-étre pour des ob
jets méme étrangers a l'armée. Il fit payer la
solde de la colonne qu'il allait mettre en mou
vement , et garder en réserve pres de deux mil
lions , soit pour les offrir au directoire, soit
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pour les employer a l'expédition d'Irlande. C'é
tait par zele politique qu'il commettait cette
infraction aux regles de la comptabilité, car
ce jeune général, qui, plus qu'aucun autre,
avait pu s'enrichir, était fort pauvre. En faisant
tout cela, Hoche croyait exécuter les ordres,
non-seulement de Barras, mais de Larével
liere-Lépeaux et de Rewbell.

Deux mois s'étaient écoulés depuis le 1 er prai
rial, c'est-á-dire depuis l'ouverture de la nou
velle session : on était ala fin de messidor (mi.
juillet ), Les propositions arrétées a Clichy, et
portées aux cinq-cents, n'avaient pas cessé de
se succéder. Il s'en préparait une nouvellc, a
laquelle la facjion royaliste attachait beaucoup
de prix. L'organisation des gardes nationales
n'était pas encore décrétée; le principe n'en
était que posé dans la constitution. Les di
ehycns voulaient savoir ménager une force a
opposer aux arrnées , et remettre sous les ar
mes eette jeunesse qu'on avait soulevée en
vendémiaire contre la convention. lis venaient
"de faire nornrner une cornrnission dans les
cinq-cents pour présenter un projet d'organi
sation ; Pichegru en était président et rappor
teur. Outre cette importante mesure, la com
mission des finances avait repris en sous-oeuvrc
les propositions rejetées par les anciens, et
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cherchait ales présenter d'une autre maniere,
pour les faire adopter sous une nouvelle forme.
Ces propositions des cinq-cents , toutes redou
'tables qu'elles étaient, effrayaient moins ce
pendant les trois directeurs coalisés, que la
conspiration a la tete de laquelle ils voyaient
un général célebre, et alaquelIe ils supposaient
dans lesconseils des ramifications fort étendues.
Décidés a agir, ils voulaient d'abord opérer
dans le ministere certains changements qu'ils
croyaient nécessaires, pour donner plus d'ho
mogénéité a l'administration de l'état, et pour
prononcer d'une maniere ferme et décidée la
marche du gOllvernement.

Le ministre de la police, Cochon , quoique
un peu disgracié aupres des royalistes, depuis
la poursuite des trois ageilts du prétendant et
les circulaires relatives aux élections, n'en était
pas moins tout dévoué aCarnot. Le directoire,
avec les projets qu'íl nourrissait, ne pouvait
pas laisser la poli ce dans les mains de Cochon.
Le ministre de la gucrre , Pétiet, était en renom
chez les roya listes ; il était la créature dévouée
de Carnot. Il fallait encore l'exclure ," pour
qu'il n'y eút pas, entre les armées et la rnajorité
directoria le , un' ennemi pOlIr interrnédiaire.
Le ministre de l'intérieur, Bénézech , adminis
trateur excelIent, courtisan docile, n'était a
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craindre pour aucun parti; mais 011 le suspec
tait a cause de ses gouts connus et de l'indul
gence des journaux royalistes a son égard.On
voulait le changer aussi , ne fút-ce que pour
avoir un homme plus súr.On avait une entiére

confiance dans Truguet .rninistre de la marine,
et Charles Delacroix, ministre des relations
extérieures; mais des raisons , puisées dans
l'intérét du service, portaient les directeurs a
désirer leur changement. Truguet était en
butte atoutes les attaques de la faction roy aliste ,
et il en méritait une partie par son caractere
hautain et violent. C'était nn homme loyal et a
grands moyens, mais n'ayant pas ponr les per
sonnes les ménagements nécessaires a la tete
d'une grande administration. D'ailleurs on
pouvait l'employer avec avantage dans la car
riere diplomatiql1e;. lui-méme désirait aller
remplacer en Espagne le général Pérignon,
pour faire concourir cette puissance a ses
grands desseins sur les Indes. Quant a Dela
croix, il a prouvé depuis qu'il pouvait bien
administrer un département; mais il n'avait ni
la dignité, ni l'instruction nécessaires pour re
présenter la république aupres des puissances
de l'Europe. D'ailleurs les directeurs avaient
un vif désir de voir arriver aux affaires étran
geres un autre personnage : c'était M. de Tal-

,
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leyrand. L'esprit enthousiaste de madame de
Staél s'était enflammé pour I'esprit froid, pi
quant et profond de M. de Talleyrand. Elle
l'avait mis en communication avec Benjamín
Constant, et Benjamin - Constant avait été
chargé de le mettre en rapport avec Barras.
M. de Talleyrand sut gagner Barras et en aurait
gagné de plus fins. Apres s'étre fait présenter
par madame de Staél a Benjamin - Constant,
par Benjamin-Constant a Barras, il se fit
présenter par Barras a Larévelliere , et il sut
gagner l'honnéte homme comme il avait gagné
le mauvais sujeto Il leur parut 11. tous un homme
fort 11. plaindre, odieux a l'émigration comme
partisan de la révolution , méconnu par les pa
triotes acause de sa qualité de grand seigneur,
et victime a la fois de ses opinions et de sa
naissance, 11 fut convenn qu'on en ferait un
ministre des affaircs extérieures. La vanité des
directeurs était flattée de se rattacher un si
grand personnage; et ils étaient assurés d'ail
leurs de confier les affaires étrangeres a un
homme instruit, habile et personnellement lié
avec toute la diplomatie européenne.

Restaient Ramel , ministre des finan ces , et
Merlin de Douai i-ministre de la justice, qui
étaient odieux anx royalistes , plus que tous
les autres ensemble, mais qui remplissaient ,
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avec autant de zele que d'aptitude , les devoirs
de leur ministere. Les trois directeurs ne vou
laient les remplacer a aucun prix. Ainsi les
trois directeurs devaient , sur les sept minis
tres, changer Cochon, Pétiet et Bénézech ,
pour cause d'opinion ; Truguet et Delacroix,
pour l'intérét du service ; et garder ~erlin el
RameI.

Dans tout état dont les institutions sont re
présentatives, monarchie 01.1 république, c'est
par le choix des ministres qlle le gouvernement
prononce son esprit et sa marche. C'est aussi
ponr le choix des ministres que les partís
s'agitent , et ils veulent influer sur le choix ,
autant dans l'intérét de leur opinion que dans
ceh~i de leur ambition. Mais si, dans les partís,
il en est un qui souhaite plus qu'une simple
modification dans la marche du gonvernement
et qui aspire a renverser le régime existant ,
celui-Ia , redoutant les réconciliations, vent
autre chose qu'un changement de ministere ,
ne s'en méle pas, ou s'en méle ponr l'ernpé
cher. Pichegru, et les clichyens qui étaient

dans la confidence du complot, mettaient peu
d'intérét au changement du ministere. Cepen
dant ils s'étaient approchés de Carnot ponr
s'en entretenir avec lui ; mais c'était plutót un
prétexte pour le soncler et découvrir ses inten-
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tions secretes, que pour arriver a un résultat
qui était fort insignifiant a leurs yeux. Carnot
s'était prononcé avec eux franchement et par
écrit, en répondant aux membres qui lui
avaient fait des ouvertures. II avait dé ciaré
qu'il périrait plutát que de laisser entamer la
constitution ou déshonorer les pouuoirs qu'elle
avait institués (expressions textueIles de l'une
de ses Iettres). Il avait ainsi réduit ceux qui
venaient le sonder a ne parler que de projets
constitutionnels, tels qu'un changement de
ministere. Quant aux constitutionnels et a
ceux des clichyens qui étaient moins engagés
dan s la faction, ils voulaient sincerement ob
tenir une révolution ministérielle et s'en tenir
la. Ceux-ci se grouperent donc autour de Car
not. Les membrcs des anciens et des cinq
cents, qu'on a déja désignés, Portalis , Tron
<;;on-Ducoudray, Lacuée , Dumas, Thibaudeau,
Doulcet-Pontécoulant , Siméon, Émery et au
tres, s'entretinrent avec Carnot et Barthélemy,
et discuterent les changements a faire dans le
ministere. Les deux ministres, dont ils deman
daient surtout le remplacement, étaient Mer
lin, ministre de la justice, et Ramel, ministre
des finances. Ayantattaqué particuliérement

le systeme financier, ils étaient plus animés
contre le ministre des finances que contre aucun
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autre, Ils demandaient aussi le renvoi de Tru
guet et de Charles Delacroix. Naturellement
ils voulaient garder Cochon, Pétiet et Béné
zech. Les deux directeurs Barthélemy et Car
not n'étaient pas difficiles a persuader. Le
faible Barthélemy n'avait pasd'avis personnel;
Carnot voyait tous ses amis dans les ministres
conservés, tous ses ennemis dans les ministres
rejetés, Mais le projet , commode aformer dans
les coteries des constitutionnels, n'était pas fa
cile a faire agréer aux tr01S autres directeurs,
qui, ayant mr parti pris, voulaient justement
renvoyer ceux que les constitutionnels tenaient
a conserver.

Carnot, qui ne connaissait pas l'union for
mée entre ses trois collegues , Rewbell, La
révelliére et Barras, et qui ne savait pas que
Larévelliere était le lien des deux autres, es
péra qu'il serait plus facile a détacher. Il con
seilla done aux eonstitutionnels de s'adresser a
lui , pour tácher de l'arnener a leurs vues. lls
se rendirent chez Larévelliere , et trouverent
sous sa modération une fermeté invincible. La
révelliere , peu habitué, eomme tous les hom
mes de ce temps, a la tactique des gouverne
ments représentatifs, ne pensait pas qu'on pút
négocier POUI' des choix de ministres. - Faites
votre role, disait-il aux députés , e'est-á-diré
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faites des lois; laissez-nous le nótre, celuide
choisir les fonctionnaires publics. Nous devons
diriger notre choix d'apres notre conscience
et l'opinion que nous avons du mérite des in
dividus , non d'aprés l'exigence des partis.
Il ne savait pas encore , et personne ne savait
alors, qu'il faut composer un rninistere d'in
fluences, et que ces influences il faut les pren
dre dans les partis existants;que le choixde tel
ou tel ministré, étant une garantie de la di
rection qu'on va snivre , peut devenir un ob
jet de m~gociation. Larévelliére avait encore
d'autres raisons de repousser une transaction ;
il avait la conscicnce que lui et son ami Rew
bell n'avaient jamais vonlu étvoté que lebien;
il était assuré que la majorité directoriale ,
qnelles que fnssent les vnes personnelles des
directeurs, n'avait jamaisvoté autrement;
qu'en finan ces ,sans pouvoirempécher toutes
les malversations suhalternes, elle avait du
moins administréIoyalement , et le moinsrnal
possible dans les circonstances; qu'en politi
qne elle n'avait jamais eu d'ambition person
nelIe, et n'avait rien faitpourétendre ses pré
rogatives; que, dans la direction de la guerre,
elle n'avait aspiré qu'á une paix prompte, mais
honorable et glorieuse. Larévelliére ne pou
vait done comprendre et admettre les repro-

IX. 15
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ches adressés au directoire, Sa bonne con
science les lui reudait inintelligibles. Il ne
voyait plus dans les clichyens que des .conspi
rateurs perfides, et daos les constitutionnels
que des amours-propres froissés, Avee tout le
monde encore , il ignorait qu'il faut admettre
l'humeur bien ou mal fondée des partís eomme
un fait, el compter avec toutes les prétentions,
rn,e~e. celles de l'amour-propre blessé. D'ail
leurs , ee qu'offraient les constitutionnels n'a
vait rien de tres-engageant. Les trois directeurs
coalisés voulaient se donner un ministere ho
mogene , afio de frapper la faetion royaliste;
les eonstitutionnels, au eontraire, ex:igeaieut un
mi..ni~tel'e tout opposé a eelui don t les direc
teurs croyaíent avoir besoin dans le danger
actuel , et ils n'avaient a. offriren re tour que
leurs voix, qui étaient peu nombreuses, et que
du reste ils n'engageaient 'sur aucune question.
Leur aUiance n'avait done rien d'assez rassu
rant pour décider le directoire ales éeouter, et
a. se désister de ses projets. Larévelliere ne
leur donna aueune satisfaction. lIs se servirent
aupres de luí du géologue Faujas de Saint
Fonds, avec lequel il était lié par la conformité
des gouts et des études; tout fut inutile. Il
finit par répondre : - Le jour oú vous nous
attaquerez, vous nous trouverez préts. Nous
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vous tuerons, mais politiquement. Vous vou
lez notre sang, mais le vótre ne coulera pas.
Vous serez réduits seulement il l'impossibilité
de nuire.

Cette fermeté fit désespérer de Larével
liere, Carnot conseilla alors de s'adresser aBar
ras , en doutant toutefois du succés , car il con
naissait sa haine. L'amiral Villaret-Joyeuse , un
des membres ardents de l'opposition, et que
son gout pour les plaisirs avait souvent rap
proché de Barras, fllt chargé de lui parlero Le
facile Barras, qui promettaít a tout le monde,
quoique ses sentiments fussent a~ fond assez
décidés, fut en apparence moins désespérant
que Larévelliere. Sur les quatre ministres
dont les constitutionnels demandaient le chan
gement, Merlin, Bamel, Truguet et Delacroix,
il consentit aen changer deux, Truguet et De
lacroix. C'était ainsi convenu avec Hewhell et
Larévelliére. Il pouvait done s'engager pour
ces deux-Iá , et il promít leur renvoi. Cepen
dant, soit qu'avec sa facilité ordinaire, il pro·,
mit plus qu'il ne voulait tenir, soit qu'il voulút
tromper Carnot et l'engager ádemander lui
méme le changement des ministres, soit qu'on
interprétát trop favorablement son langage
ordiuairement ambigu, les constitutionnels
vinrent annoncer a Carnot que Barras consen-

J 5.
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tait a ton t. et voterait avec lui sur chacun des
ministres. Les constitutionnels demandaient
que le changement se fit sur-le-champ, Carnot
et Barthélerny, doutant de Banas, hésitaient
a prendre I'initiative, On pressait Barras de la
preudre , et il répondait que les journaux étant
fort déchainés dans ce moment, le directoire
paraitrait céder a Ieur violence. On essaya de
faire taire les journaux; mais pendant ce temps,
Rewbell et Larévelliere , étrangers a ces in
trigues, prirent eux - mémes l'initiative. Le
28 messidor , Rewbell déclara dans la séance
du directoire, qu'il était temps d'en finir , qu'il
fallait faire cesser les fluctuations du gouvel··
nement , et s'occuper du changement des mi
nistres. Il demanda qu'on procédát sur-le-champ
au scrutin. Le scrutin fut secreto Truguet et De
lacroix, que tout le monde était d'accord de
remplacer, furent exclus a l'unanimit.é. Quant
a Ramel et a Merlin, que les constitutionnels
seuls voulaient remplacer, ils n'eurent contre
eux que les deux voix de Carnot et de Barthé
lemy, et ils furent maintenus par celles de Rew
bell, Larévelliere et Barras. Cochon, Pétiet et
Bénézech furent destitués parles trois voix qui
avaient soutenu Merlin et Ramel. Ainsi le plan
de réforme, adopté par la majorité directo
riale , était accornpli. Carnot se voyant joué,
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voulait différer au moins la nomination (les suc
cesseurs, en disant qu'il n'était pas prét afaire
un choix. On Iui répondit durement qu'un di
recteur devait toujours étre préparé , et qu'il

ne devait pas destituer un fonctionnaire sans
avoir déja fixé ses idées sur le remplacant. On
l'obligea avoter -sur-le-champ, Les cinq succes
seurs furent nommés par la grande majorité.
On avait conservé Ramel aux finances, Merlín
a la justice; on nomma aux affaires étrangéres
M. de Talleyrand; ala marine un vieux et brave
marin, administrateur excellent, Pléville Le
Peley; a l'intérieur un homme de lettres assez
distingué, rnais plus disert que capable , Fran
t;ois de Neufcháteau ; a la poliee Lenóir-Laro
che, homme sage el éclairé , qui écrivait dans
le 1I1oniteur de' hons articles politiques ; enfin
a la guerre le jeune et brillai:lt général sur le
quel on avait résolu de s'appuyer, Hache. Ce
]ui-ci n'avait pas l'age requis par la eonstitution,
e' est-á-dire trente ans.' 011 le savait ,' mais Laré
velliere avait proposé a ses deux collegues,
Rewbell el Barras, de le nommer, sauf a le
remplaeer dans deux jours , afin de se Falta
cher, et de donner un témoignage flatteur aux
armées. Ainsi tout le monde concourut a ce
changement, qui devint décisif, comme on va
le voir. Il est assez ordinaire de voir tes partis
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contribuer á un méme événement,qu'i1scroient
devoir leur profiter. Ils concourent tous a le
produire; mais le plus fort décide le résultat
en sa faveur.

N'aurait-il pas eu l'orgueille plus irritable,
Carnot devait étre indigné, et se eroire joué
par Barras. Les membres du eorps législatif
qui s'étaient entremis dans la négociation cou
rurent chez lui, recueillirent tous les détails
de la séance qui avait eu lieu au directoire, se
déchainerent contre Barras, l'appelerent un
fourbe, et firent éclater la plus grande indi
gnatíon. Mais un événement vint augmenter
l'effervescence, et la porter au cornhle. Hoche,
sur l'avís de Barras, avait mis ses troupes en
mouvement, dans l'intention de les diriger
effectivement sur Brest, maisde les arréter
quelques jours dans les environs de la capi
tale. Il avait choisi la légion des Francs, corn

mandée par Rumbert; la division d'infanterie
Lemoigne; la division des ehasseurs a cheval,
commandée par Richepanse; un régiment d'ar
tillerie ; en tout quatorze aquinze mille hom
mes. La division des ehasseurs de Richepanse
était déjá arrivée aLa Ferté-Alais, aonze lieues
de Paris, C'était une imprudence, car le rayon
constitutionnel était de douze lieues, et, en
attendant le moment d'agir, il ne fallait pas
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franchir la límite légale. Cette imprudence était
due a l'erreur d'un commissaire des guerres,
qui avait transgressé la loi, sans la connaitre.
A cette circonstance fácheuse s'en joignaient
d'autres. Les troupes, en voyant la direction
qu'on leur faisait prendre, et sachant ce qui
se passait dans l'intérieur , ne doutaient pas
qu'on ne les fit marcher sur les conseils. Les
officiers et les soldats disaient en route qu'ils
allaient mettre a la raison les aristocrates de
Paris, Hoche s'était contenté d'avertir le mi
nistre de la guerre d'un mouvement général
de troupes sur Brest, pour l'expédition d'Ir
lande.

Toutes ces circonstances indiquaient aux di
vers partis qu'on touchait a quelque événe
ment décisif, L'opposition et les ennemis du
gouvernement redoublerent d'activité pour pa
rer le coup qui les menacait ; et le directoire ,
(le son coté, ne négligea plus rien pour háter
I'exécution de ses projets et s'assurer la vic
toirc; et on yerra ci-apres qu'il y réussit plei
nement.
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CHAPITRE IV.

2.33

Concentration de tl'ollpes autour de Paris, Changements
dans le ministére, - Préparatifs de l'opposition et des
cliehyens contre le directoire. - Luttc des conseils
avec le directoire. Projet de loi sur la garde nationale.
Loi contre les sociétés politiques, - Féte a l'armée
d'Italie. Manifestations politiques. - Augereau est mis
ala tete des forces de París. - Négociations pour la
paix avec l'empereur, Conférences de Lille avec l'An
gleterre. - Plaintes des conseils sur la marche des
troupes, Message énergique du directoire áce sujeto 
Divisions dans le parti de l'opposition. - Influence de
Mmc de Staél ; tentative infructueuse de réconciliation.
- Réponse des conseils au message du directoire. 
Plan définitif du directoire centre la majorité des con
seils.- Coup d'état du 18 fructidor. Envahissement des
deux conseils par la force armée. Déportation de 53
députés et de deux directeurs , et autres citoyens. 
Diverses 101s révolutionnaires sont remises en vigucur.
Conséquences de cette révolution,

LA nouvelie de l'arrivée des chasseurs de
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Richepanse, les détails de leur marche et de
leurs propos, parvinrent au ministre Pétiet le
28 messidor, jour méme oú le changement de
ministére avait lieu, Pétiet en instruisit Carnot;
et, a l'instant oú les députés étaient accourus
en foule pour exhaler leurs ressentiments con
tre la majorité directoriale, et exprimer leurs
regrets aux ministres disgraciés, ils apprirent
en méme temps la marche des troupes. Car
not dit que le directoire n'avait, asa connais
sanee, donné aueun ordre; que peut-étre les
trois autres directeurs avaient pris une déli
bération particuliere, mais qu'alors elle devait
étre sur le registre secret, qu'il allait s'en as
surer, et qu'il ne fallait pas dévoiler l'événe
ment, avant qu'il eüt vérifié s'il existait des
ordres. Mais on était trop irrité pour garder
aucune mesure.

Le renvoi des ministres, la marche des trou
pes, la nomination de Hoche ala place de Pé
tiet, ne laisserent plus de doute sur les inten
tions du directoire. On déclara qu'évidemment
le directoire voulait attenter a l'inviolabilité
des conseils, faire un nouveau 31 mai, et pros
crire les députés fideles a la constitution. On
se réunit chez 'I'roncon-Ducoudray , qui était,
dans les anciens, l'un des personnages les plus
influents. Les clichyens , suivant la coutume
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ordinaire des partís extremes, avaient vu avec
plaisir les modérés , c'est-á-dire les constitn
tionnels, décus dans leurs espérances, el trom
pés dans leur projet de composer un ministére
a lenr gré. Ils les considéraient comme dupés
par Barras, et se réjouissaient de la duperie.
Mais le danger cependant leur parot grave,
quaud ils virent s'avancer des troupes. Leurs
deux généraux, Pichegru et WiIlot, sachant
que ron courait chez Troneon c Ducoudray ,
pour conférer sur les événemeuts, s'y rendirent,
quoique la réunion fñt composée d'hommes
qui ne suivaient pas la méme direction. Piche
gru n'avait encore sous la main aucun moyen
réel; sa seule ressource était dans les passions
des partís, et il fallait courir la oú elles écla..
taient , soit pour observer, soit ponr agir. Il
y avait dans cette réunion Portalis , Troncón
Ducoudray, Lacuée, Dumas, Siméon, Doulcet
Pontécoulant, Thibaudeau , Villaret-Joyeuse,
WillotetPichegru.On s'animaheaucoup, comme
il était naturel; on parla des projets du direc
toire; on cita des propos de Rewbell, de La
révelliere , de Banas, qui annoncaient un partí
pris, et on conclut du changement de minis
tére et de la marche des troupes, que ce partí
était un coup d'état contre le eorps législatif.
On proposa les résolutions les plus violentes,
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eomme de suspendre le direetoire, et de le
mettre en accusation, ou méme de le mettre
hors la loi. Mais pour exécuter toutes ces ré
solutions , il fallait une force, et Thibaudeau,
ne partageant pas l'entrainement général, de
mandait OU on la prendrait. ·On répondait a
cela qu'on avait les douze eents grenadiers du
corps législatif , une partie du 21 e régiment
de chasseurs, commandé par Malo, et la garde
nationale de Paris; .qu'enattendant la réor
ganisation de cette garde, on pourrait envoyer
dans chaque arrondissement de la capitale des
pelotons de grenadiers, pour rallier autour
d'eux les citoyens qui s'étaient armés en ven
démiaire, On parla beaueoup sans parvenir a
s'entendre, eomme il arrivetoujours quand les
moycns ne sont pas réels, Pichegru ,' froid et
concentré eomme a son ordinaire , fit sur I'iu
suffisauce et le danger des moyens proposés ,
quelques observations , dont le calme contras
tait avec l'emportement général. On se sépara ,
on retourna chez Carnot, chez les ministres
disgraeiés. Carnotdésapprouva tous les pro
jets proposés contre le directoire. On se réunit
une seconde fois chez Troneon-Ducoudray ;
mais Pichegru et Willot n'y étaient plus. On
divagua eneore, et, n' osant recourir aux moyens
violents , on finit par se retrancher dans les
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moyensconstitutionnels.On se promitdedeman
der la loi sur la responsabilité des ministres, et
laprof!lpte organisation de la garde nationale.

A Clichy, on déclamait comme ailleurs, et
on ne faisait pas mieux; car si les passions
étaicnt plus violentes, les moyens n'étaient pas
plus grands. On regrettait surtout la police ,
qui venait d'étre enlevée a Cochon, et on re
venaít a l'un des projets favoris de la. faction,
celui rl'óter la police de Paris au direetoire, et
de la donner au corps législatif, en forcant
le sens d'un article de la constitution. On se
proposait en méme temps de eonfier la direc
tion de cette police a Cochon; mais la propo
sition était si hardie a faire, qu'on n'osa pas la
mettre en projet. On s'arréta a l'idée de chi
caner sur l'ligc de Barras, qui, disait-on , n'a
vait pas quarante ans, lors de sa nomination
au directoire, et de demander l'organisation
instantanée de la garde nationale.

Le 30 messidor (18 jnillet) en effet, il Y
eut grand tumuIte aux cinq-cents, Ledéputé
Delahaye dénonca la marche destroupes, et
demanda que le rapport sur la garde nationale
fut fait sur-le-champ. On s'emporta contre la
conduite du directoire; on peignit avec effroi
l'état de Paris , l'arrivée d'une multitude de ré
volutionnaires connus, la nouvelle formation
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<les clubs, et on demanda qu'une discussion
s'ouvrit sur les sociétés politiques. On décida
que le rapport sur la garde nationale serait fait le
surlendemain , et qu'immédiatement aprés s'ou
vrirait la discussion sur les clubs. Le surlende
main, 2 thermidor (20 juillet), on avait de.nou
veaux détails sur la marche des tronpes, sur
leur nombre, et on savait qu'á la Ferté-Alais ,
il se trouvait déja quatre régimentsde cavalerie.

Pichegru fit le rapport sur l'organisation de
la garde nationale. Son projet était concu de
la maniere la plus perfide. Tous les Francais
jouissant de la qua lité de citayen devaient
étre inscrits sur les roles de la garde nationale ;
mais tOU3 ne devaient pas eomposer l'effeetif
de eette garde. Les gardes nationaux faisant
le serviee devaient étre choisis par les autres ,
c'est-á-dire élus par la masse, De cette maniere
la garde nationale était formée, eomme les con
seils, par les assemblées électorales , et le ré
sultat des éleetions indiquait assez queIle es
pece de garde on obtiendrait par ce moyen.
Elle devait se composer d'un bataillon par can
ton; dans chaque bataillon il devait y avoir
une compagnie de grenadiers et de chasseurs,
ce qui rétablissait ces compagnies d'élite , oú
se groupaient toujours les hornmes les plus
prononcés, el dant les partis se servaient or-



DIRECTOIRE (1797)' 239
dinairement pour l'exécution de leurs vues,
On voulait voter le projet sur-le-champ, Le
fougueux: Henri Lariviere prétendit que tout
annoncait un 31 mai. - AlIons done, alIons
donc,lui criérent en l'interrompant, quelques
voix de la gauche.-Oui, reprit-il, mais je me
rassure en songeant que nous sommes au 2

thermidor, et que nous approchons du 9, jour
fatal aux tyrans. - Il voulait qu'on votát le
projet al'instant , et qU'OIl envoyát un message
aux aneiens,. pour les engager a rester en
séance , afin qu'ils pussent aussi voter sans dé
semparer. On combattit cette proposition.
Thibaudeau, chef du parti constitutionnel, fit
remarquer avec raison que, quelque diligence
qu'on déployát , la garde nationale ne serait
paS organisée avant un mois ; que la précipi
tation avoter un projet important serait done
mutile pour garantir le eorps législatif des dan
gers dont on le menaeait ; que la representa
tion nationale devait se renfermer dans ses
droits et sa dignité, et ne pas chercher sa force
dans des moyens actuellement impuissants.Tl
proposa une discussiou réfléchie. On adopta
l'ajournement a vingt-quatre heures , pour l'exa
men du projet.endécrétant cependant tout de
suite le principe de la réorganisation. Dans le
moment, arriva un message du directoire, qui
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donnait des explications sur la marche des
troupes. Ce message disait que, dirigées vers
une destination éloignée, les troupes avaient
dú passer pres de Paris, que par l'inadvertance
d'un commissaire des guerres elles avaient
franchi la limite constitutionnelle, que l'er
reur de ce commissaire était la seule cause de
cette infraetion aux lois, que du reste les trou
pes avaient recu l'ordre de rétrograder sur-le
champ. On ne se contenta pas de cette ex
plication; on déclama denouveau avec une
extreme véhémence, et on nomma une com
mission pour examiner ce message, et faire un
rapport sur l'état de Paris et la marche des
troupes. Le lendemain on commenca a dis
cuter le projet dePichegru, et on en vota
quatre articles. On s'occupa ensuite des clubs,
qui se renouvelaient de toutes parts, et sem
blaient annoncer un ralliement du partí jaco
bino On voulait les interdire absolurnent, paree
queles lois qui les limitaient étaient toujours
éludées. On décréta qu'aucune assemblée po
litique ne serait permise a l'avenir. Ainsi la
société de Clichy commit sur elle-méme une
espece de suicide, et consentit ane plus exis
ter, aeondition de détruire le cercle constitu
tionnel, et les autres clubs subalternes qui se
formaient de toutes parts. Les chefs de Clichy
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n'avaient pas besoin, en effet, de cette tumul
tueuse réunion pour s'entendre , et ils pouvaient
la saerifier, sans se priver d'une grande res
source. Willot dénonca ensuite Barras, coro me
n'ayaut pas l'age requis par la constitution,
a l'époque oú il avait été nommé direeteur.
Mais les registres de la gu~rre cornpulsés ,

prouverent que c'était une vaine chicaneo Pen
dant ce temps, d'autrés lroupes étaient arri
vées a Reims; on s'alarma de nouveau. Le
directoire ayant répété les mémes explications,
on les déclara encore insuffisantes, et la como
mission déja nommée resta chargée d'une en

quéte et d'un rapport.
Hoche était arrivé a Paris, cal' il devait y

passer, soit qu'il dút aller a Brest, soit qu'il
eút a exéeuter un eoup d'état. II se présenta
sans crainte au directoire , certain qu'en faisant
mareher ses divisions, il avait obéi a la majo.
rité directoriale. Mais Carnot, qui était dans
ce moment presiden t du directoire , chercha a
l'intimider ; il· lui demanda en vertu de que!
ordre il avait agi, et le menacad'uné accusa
tion , pour avoir franehi les limites constitu
tionnelles. Malheuneusement Rewhell et Laré
velliére.qui n'avaient pas été informésde l'ordre
donué á Hoche, ne pouvaientpas venir ason se
eours. Barras, qui avait donné cet ordre, n'a-

IX. IR
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vait pas osé prendre la parole , et Hoche restait
exposé aux pressantes questions de Carnot.
n répondait qu'il ne pouvait aller aBrest sans
troupes; a quoi Carnot répliquait qu'il y avait
encore quarante-trois mille hommes en Bre
tagne, nombre suffisant pour l'expédition.
Cepeudant Larévelliérc voyant l'embarras de
Hoche, vint enfin a son secours , lui exprima
au nom de la majorité du directoire I'estirne et
la confiance qu'avaient méritées ses services,
l'assura qu'il n'était pas question d'accusation
centre lui, et fit lever la séance. Hoche courut
chez Larévelliere pour le remercier; il apprit
la que Barras n'avait informé ni Rewbell ni La
révelliére du mouvement des troupes, qu'il
avait donné les ordres a leur inscu ; et il fut
indigné contre Barras, ·qui, apres l'avoir com
promis, n'avait pas le conrage de le défendre.
Il était évident que Barras, en agissant apart,
sans en prévenír ses deux collegues , avait
voulu avoír seul dans sa main les moyens
d'exécution. Hache indigné traita Barras avec
sa hauteur ordínaíre, et voua aRewbell et a
Larévelliere toute son estime. Ríen n' était
encore prét pour l'exécution du projet que
méditaient les trois dírecteurs, et Barras, en
appelant Hoche, l'avait inutilement compro
mis. Huche retourna sur-le-charnp a son quar-
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tier-général, qui était a Wetzlar, et fit can
tonner les troupes qu'il avait amenées dans
les environs de Reims et de Sedan, oú elles
étaient a portée encore de marcher sur Paris.
Il était fort dégoüté par la conduite de Barras
a son égard, mais il était prét a se dévouer
encore , si Larévelliere et Rcwbell luí en don
naient le signaI. II était tres-compromis ; on
parlait de I'accuser ; mais il attendait avec fer
meté au milieu de son quartier-général ce que
la majorité des cinq-eents déchainée contre
lui pourrait entreprendre. Son age ne lui ayant
pas permis d'aecepter le ministere de la guerre,
Schérer y fut appelé asa place.

L'écIat qui venait d'avoir lieu , ne permettait
plus d'employer Hoche a l'exécution des pro
jets du directoire. D'ailleursl'importance qu'une
telle participation allait luí donner, pouvait
exciter la jalousie des autres généraux. 11 n'é

tait pas impossible que Bonaparte trouvát mau
vais qu'on s'adressát a d'autres qu'a lui. On
pensa qu'il vaudrait mieux ne pas se servir
de l'un des générallx en chef, et prendre I'un
des divisionnaires les plus distingués. On ima
gina de demander a Bonaparte un de ces gé
néraux devenus si célebres sous ses ordres;
ce qui aurait l'avantage de le satisfaire per
sonnellement, et de ne blesser en mérne tem ps

[o.
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aucun des généraux en chef. Mais tandis qu'on
songeait a s'adresser a lui, il intervenait dans
la querelle, d'une maniere foudroyante pour
les contre-révolutionnaires , et au moíns ern
barrassante pour le directoire. Il choisit l'an
niversaire du 14 juiJlet, répondant au 26 mes
sidor, pour donner une féte aux arrnées , et
faire rédiger des adresses sur les événements
qui se préparaient. IJ fit élever a Milan une
pyramide portant des trophées, et le nom de
tous les soldats et officiers morts. pendant la
campagne d'Italie. C'est autour de cette pyra
mide que fut célébrée la féte ; elle fut magni
fique. Bonaparte y assista de sa personne, et
adressa a ses soldats une proclamation mena
cante. « Soldats, dit-il, c'est aujourd'hui l'an
« niversaire du 14 juillet. Vous voyez devant
(1 vous les noms de nos compagnons d'armes
II morts au champ d'honneur , pour la liberté
« de la patrie. Ils vous ont donné l'exernple.
« Vous vous devez tout entiers a la républi
« que; vous vous devez tOl1t entiers au bon
« heur de trente millions de Francais; vous
(( vous devez tout entiers ala gloíre de ce nom
( qui a recu un nouvel éclat par vos victoires,

« Soldats ' je sais que vous étes profondé
« rnent affectés des malheurs qui menacent la
« patrie, Mais la patrie ne peut courir de dan-
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« gers réels. Les mémes hommes qui I'ont fait
ce triompher de l'Europe coalisée, sont la. Des
(e montagnes nous séparent de la France; vous
(e les franchiriez avec la rapidité de l'aigle, s'il le
(e fallait, pour maintenir la coustitution , défen
« dre la liberté, el protéger les républicains.

« Soldats! le gouvernement veille sur le dé
« pót des lois qui lui est confié. Les royalistes,
(e des I'instant qu'ils se montreront, auront
« vécu. Soyez sans inquiétude, et jurons par
« les manes des héros qui sont morts acoté de
( nous pour la liberté, jurons sur nos dra
(e peanx, guerre implacable aux ennemis de la
« république et de la constitution de l'an 31 »

n y eut ensuite un bauquet oú les toasts les
plus énergiques furent portés par les généraux
et les officiers, Le général en chef porta un
premier toast aux hraves Stengel, Laharpe,
Dubois, morts au champ d'honneur. ce Puis
sent Ieurs manes, dit-il , veiller autour de nous,
et nous garantir des embuches de nos enne
mis! )) Des toasts furent ensuite portés a la
constitution de l'an ,3, au directoire, au con
seil des anciens , aux Francais assassinés dans
Vérone, a la réémigration des émigrés , a l'u
Ilion des républicains francais, a la destruction
du club de Clichy. On sonna le pas de charge
a ce dernier toast. Des fétes semblables eurent
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lieu dans toutes les villes oú se trouvaient les
divisions de I'arrnée , et elles furent célébrées
avec le rnéme appareil, Ensuite on rédigea dans
chaq ue division , des adresses, encare plus si
gnificatives que ne I'était la proclamation du
général en chef. Il avait observé dan s son lan
gage une certainc djgnité; mais tout le style
jacobin de 93 fut étalé dans les adresses des
différentes divisions de I'armée. Les divisions
Masséna, Joubert ,Augereau se sígnalerent.
Celle d'Augereau surtout dépassa toutes lesbor-.
nes: O conspirateurs , disait-elle, tremblez l de
l'Adige el du Hhin ti la Seine, il n'y a qu'un
paso Tremblez l vos iniquüés sont comptées , el

le prix en est au bout de nos baionnettes.
Ces adresses furent couvertes de milliers de

signatures, et envoyées au général en chef. n
les réunit , et les envoya au directoire, avec sa
prodamation, pour qu'elles fussent imprimées
et publiées dans les journaux. Unepareille dé
marche signifiait assez cIaírement qu'il était
prét amarcher pom' combattre la faction for
mée dans les conseils, et préter son secours a
I'exécution d'un coup d'état. En méme temps,
comme il savait le directoire divisé, qu'il voyait
la scene se com pliquer, et q u'il voulait étre
instruit de tout , JI choisit un de ses aides-de
camp, M. de Lavalette, qui jOllissait de toute
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sa confiance, et qui avait la pénétration né

cessaire pour bien juger les événements; ji le
fit partir pOUI' Paris avec ordre de tout ohserver
et de tout recueillir; il fol.t en méme temps offrir
des fonds au directoire, en cas qu'il en eút be
soin , s'il avait quelque acte de vigueur atenter.

Quand le directoire recut ces adresses, il
fut extrémement embarrassé. Elles étaient en
quelque sorte illégales, cal' les armées ne pon
vaient pas délibérer. Les aceueillir , les pu
blier, c'était autoriser les armées a intervenir
dans le gouvernement de l'état, et livrer la ré
publique a la puissance militaire. Mais pou
vait-on se sauver de ce péril? En s'adressant a
Hoche, en Iui demandant des troupes, en de
mandant un général a Bonaparte, le gouver
nement n'avait-il pas lui-méme provoqué cette
intervention? Obligé de recourir a la force,
de violer la légalité , pouvait - il s'adresser a
d'autres soutiens que les armées? Recevoir ces
adresses, n'était que la conséquence de ce
qu'on avait fait, de ce qu'on avait été obligé
de faire. Telle était la destinée de notre mal
heureuse république, que ponr se soustraire a
ses ennemis, elle était obligée de se livrer aux
armées. C'est la crainte de la contre-révolution
qui, en 1793, avait jeté la république dans les
exces et les fureurs dont on a vu la triste his-
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toire ; c'est la crainte <le la contre-révolution
qui, aujourd'hui, I'obligeait a se jeter dans les
bras des rnilitaires ; en un mot, c'était toujours
pour fuir le méme dangcr, que tantót elle avait
recours aux passions , tantót aux baionnettes.

Le directoire eút bien voulu cacher ces adres
ses, et ne pas les publier a cause du mauvais
exemple; mais il aurait horriblement blessé le
général, et l'eút peut-étre rejeté vers les enne
mis de la république. l\ fut donc contraint de
les irnprimer , et de les répandre. Elles jeterent
l'effroi daus le parti clichyen, et lui firent sen
tir cambien avait été grande son- irnprudence ,
quand il avait attaqué , par la motion de Du
molard, la conduite du général Bonaparte a
Venise. Elles dormerent lien a de nouvelles
plaintes dans les conseils : on s'éleva conlre
cette intervention des arrnées , on dit qu'elles
ne devaient pas délibérer, et on vit la une nou
velle prenve des projets imputés an directoire.

Bonaparte causa un nouvel embarra ... au gOIl

vernement, par le général divisionnaire qu'il
lui envoya. Augereau excitait dans l'armée une
espéce de trouble, par la violence de ses opi
nions, tout-a-Iait dignes du faubourg Saint
Antoine. Il était toujours prét a entrer en que
relle avee quiconque n'était pas aussi violent
que lui; el Bonaparte craignait une rixe entre
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les généraux. Pour s'en débarrasser, il l'en
vaya au directoire, pensant qu'il serait tres
han pour l'usage auquel on le destinait, et qu'il
serait mieux a Paris qu'au quartier-général , oú
l'oisiveté le rendait dangereux. Augereau ne
demandait pas mieux; car il aimait autant les
agitations des clubs que les champs de bataille,
et il n'était pas insensible al'attrait du pouvoir,
Il partit sur-Ie-champ , et arriva aParís dans le
milieu de thermidor. Bonaparte écrivit a son
aide-de-camp , Lavalette, qu'il envoyait Allge
reau paree qu'il ne pouvait plus le garder en
ltalie; il/uí recommanda de s'en défier, el de
continuer ses ohservations, en se tenant tou
jours a parto Il lui recommanda aussi d'avoir
les meilLeurs procédés envers Carnot; car en
se pronon<,;ant hautement pour le directoire,
contre la faction contre-révolutionrraire , il ne
voulait entrer pour rien dans la querelle per
sonnelle des directeurs.

Le directoire fut tres-peu satisfait de voir
arriver Augereau. Ce général convenait bien a
Barras, qui s'entourait volontiers des jacobins
et des patriotes des faubourgs, et qui parIait
toujours de mantel' a cheval ; mais iI convenait
peu a Rewhell, a Larévelliere , qui auraient
voulu un général sage, mesuré, et qui pút , au
besoin , faire cause commune avec eux contre
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les projets de Barras. Augereau était on Be peut
pas plus satisfait de se voir aParis, pour une
mission pareille. C'était un brave homme, ex
cellent soldat , et coeur généreux, mais tres
vantard, et trés-mauvaise tete. Il allait dans
Paris, reeevant des f~tes, jouissant de la célé
brité que lui valaient ses beaux faits d'armes,
mais s'attribuant une partie des opérations de
l'armée d'Italie , laissant croire volontiers qu'il
avait inspiré au général en chef ses plus belles
résolutions, et répétant a tout propos qu'il
venait mettre les aristocrates ala raison, La
révelliere et Rewhell , tres-fáchés de eette con
duite, résolurent de l'entourer, et, en s'adres
sant a sa vanité, de le ramener a un peu plus
de mesure. Larévelliere le earessa beaucoup ,
et réussit a le subj uguer, moitié par des flat
teries adroites, moitié par le respect qu'il sut
lui inspirer. Il lui fit sentir qu'il ne fallait pas
se déshonorer par une journée sanglante; mais
acquérir le titre de sauveur de la république,
par un acte énergique et sage, qui désarmát
les factieux sans répandre de sango Il calma
Augereau, et parvint ale rendre plus raisonna
ble. On lui donna sur-le-champ le commande
ment de la dix-septierne division militaire , qui
comprenait París. Ce nouveau fait indiquait
assez les intentions du directoire. Elles étaient
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arrétées. Les troupes de Hoche se trouvaient
aquelques marches; on n'avait qu'un signal a
donner pour les faire arriver. On attendait les
fonds que Bonaparte avait promis, et qu'on ne
voulait pas prendre dans les caisses, pour ne
pas compromettre le ministre Ramel, si exac
tement surveillé par la commission des finan ces.
Ces fonds étaient en partie destinés a gagner
les grenadiers duo corps législatif, alors au
nombre de douze cents, et qui, san s étre

redoutables , pouvaient, s'ils résistaient, amener
un combat; ce que l' on tenait par-dessus tout
aéviter. Barras, toujours fécond en intrigues,
s'était chargé de ce soin, et c'était le motif qui
faisait différer le coup d'état,

Les événements de l'intérieur avaient la plus
funeste influence sur les négociations si impor
tantes, entamées entre la république et les
puissances de l'Europe. L'implacable faction,
conjurée contre la liberté et le repos de la
France, allait ajouter a tous ses torts , celui de
compromettre la paix, depuis si long-temps
attendue.Lord Malmesbury était arrivé aLille,
et les ministres autrichiens s'étaient abouchés
a Montebello avec Bonaparte et Clarke, qui
étaient les deux plénipotentiaires chargés de
représenter la France. Les préliminaires de
Léobeu , signés le 29 germinal ( 18 avril ) ,
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portaient que deux congres seraient ouverts,
l'un général a Berne , pour la paix avec l'empe
reur et ses alliés , l'autre particulier aRastadt ,
pour la paix avec l'em pire; que la paix avec
l'empereur serait conclue avant trois mois, sous
peine de nullité des préli minaires; qne rien ne
serait fait dans les états vénitiens que de
concert avec l'Autriche, mais que les provinces
vénitiennes ne seraient occupées par l'empe-·
reur qu'apres la conclusion de la paix. Les
événernents de Venise semblaient déroger un
peu aces conditions, et l'Autriche s'était hátée
d'y déroger plus formellement de son cóté , en
faisant occuper les provinces vénitiennes de
l'Istrie et de la Dalmatie. Bonaparte Ierrna les
yeux sur cette infraction aux préliminaires ,
pour s'épargner les récriminations al'égard de
ce qu'il avait fait a Venise, et de ce qu'il allait
faire dans les Hes du Levant. L'échange des
ratifications eut lieu a Montebello, pres de
Milan, le 5 praii-ial ( 24 mai). Le marquis de
Gallo, ministre de Naples a Vienne, était
l'envoyé de l'ernpereur. Apres l'échange des
ratifications , Bonaparte conféra avec M. dé
Gallo, dans l'intention dele faire renoncer a
l'idée d'nn congres a Berne, et de l'engager a
traiter isolément en Italie , sans appeler les
autres puissances. Les raisons qu'il avait a
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donner, dans I'intérét méme de l'Antriche ,
étaient excellentes. Comment la Bussie et l'An
gleterre, si elles étaient appelées a ce congres ,
pourraient-elles consentir a ce que l' Autriche
s'indemuisát aux dépens <le Venise, dont elles
mémes convoitaient les possessions? e'était
impossible, et I'intérét mérne de l'Autriche ,

autant que celui d'une prompte conclusion ,
exigeait qup l'on conférát sur-le-champ , et en
ltalie. M. de Gallo, homme spirituel et sage,
sentait la force de ces raisons. Pour le décider,
et entrainer le cabinet autrichien, Bonaparte'
lit une concession d'étiquette, a laquelle le
cabinet ele Vieune attachait une grande impor
tance. L'empereur· craignait toujours que la
république ne voulüt rejeter l'ancien cérérnonial

des rois de France , et n'exigeát l'alternative
dans le protocole des traites. L'empereur voulait
toujours étre nommé le premier, et conserver
ases ambassadeurs le pas sur les arnhassadeurs
de la Frunce. Bonaparte 1 qui s'était faí l autoriser
par le directoire a céder sur ces miseres , ac
corda ce que demandait M. de Gallo. La joie
fut si grande, que sur-le-champ M. de Gallo
adopta le principe d'une négociation séparée a
Montebello, et écrivit a Vienne pour obtenir
des pouvoirs en conséquence. Mais le vieux
Thugut, fatigué, humoriste, tout attaché au
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systérne anglais, et offrant achaque instant sa

dérnission , depuis que la cour, infiuencée par
l'archiduc Charles, sernblait abonder dans un
svsteme contraire, Thugut avait d'aurres vues.
II voyait la paix avec peine; les troubles inté
rieurs de la France lui donnaicnt des espéran

ces auxquelles il aimait encere a se livrer,
quoiqu'elles eussent été si souvent trornpeuses.
Bien qu'il en eút coúté a l'Autriche beaucoup
d'argent, beaucoup de fausses démarches , el
une guerre désastreuse , pour en avoir cru les
émigrés, la nouvelle conspiration de Pichegru
fit concevoir a Thugut l'irlée de diflérer la
conc1usion de la paix. II résolut d'opposer des
lenteurs calculées aux instances des plénipo
tentiaires francais. Il fit désavouer le marquis
de Gallo, et fit partir un nouveau négociatenr,
le général"-major comte de Meeweldt, pour
Montebello. Ce IIégociateur arriva le I er mes
sidor (19 juin), et demanda I'exécution des

•préliminaires, e'est-á-dire , la réuuion du con gres
de Berne. Bonaparte , indigné de ce changement
de systeme , fit une réplique des plus vives. Il
répéta tout ce qu'il avait déja dit sur l'impos
sibilité d'obtenir de la Russie et de l'Angleterre
l'adhésion aux arrangements dont on avait posé
les bases a Léoben; il ajouta qu'un congres
entrainerait de nouvelles lenreurs , que deux
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mois s'étaient déja écoulés depuis les préIimi
naires de Léoben, que d'apres ces préliminai
res, la paix devait étre conclue en trois mois,
et qu'il serait impossible de la conclure dans
ce délai, si on appelait toutes les puissances,
Ces raisons laisserent encore les plénipotentiai
res autrichiens sans répouse, La cour de Vienne
pamt céder , et fixa les conférences a Udine,
dans les provinces vénitiennes , afin que le Iieu
de la négociation {lit plus rapproché de Vienne.
Elles durent recornmencer le I3 messidor ( ler

juillet). Bonaparte, que des soins d'une haute
importance retenaient a Milan, au milieu des
nouveIles répubIiques qu'on aIlait fonder, et
qui d'ailleurs tenait aveiller de plus pres aux
évéuements de Paris , ne voulait pas se laisser
attirer inutilement a Udine , pour y etre joué
par Thugut. II y envoya Clarke, et déclara
qu'il ne s'y rendrait de sa personne que lors
qu'il serait convaincu par la nature des pou
voirs donnés aux deux négociateurs, et par
leur couduite dans la négociation, de la bonne
foi de la cour de Vienne. En effet, iI ne se
trompait paso Le cahinet de Vienne, plus abusé
que jamais par les misérables agents de la faction
royaliste , se flattait qu'il allait étre dispensé par
une révolution, de traiter avec le directoire,
et il Iit remeUre des notes étranges dans l'état
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de la négociation. Ces notes, a la date du 30
messidor (18 juillet), portaient que la cour de
Vienne voulait s'en tenir rigoureusement aux
préIiminaires, et par conséquent traiter de la
paix générale a Berne; que le délai de trois
mois, fixé par les préliminaires , pour la con
clusion de la paix, ne pouvait s'entendre qu'á
partir de la réunion du congrés, cal' autrement
il aurait été trop iusuffisant pour étre stipulé ;
qu'en conséquence, la cour de Vienne persis
tant a se renfermer dans la teneur des préli
minaires, demandait un congres général de
toutes les puissances. Ces notes renfermaient
en outre des plaintes ameres sur les évéuements
de Venise et de Genes; elles soutenaient que
ces événements étaient une infraction grave
aux préliminaires de Léoben, et que la France
devait en donner satisfaction.

En recevant ces notes si étranges, Bona
parte fut rempli de colere. Sa premiere idée
fut de réunir sur-Ie-champ toutes les divisions
de I'armée , de reprendre l'offensive, et de s'a
vancer encore sur Vienne, pour exiger cette
fois des conditions moins modérées qu'a Léo
ben. Mais l'état intérieur de la France , les
conférences a Lille , l'arréterent , et il pensa
qu'il fallait, dans ces graves conjonctures , lais
ser au directoire , qui était pIacé au centre de
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toutes les opérations , le soin de décider la
conduite a tenir. Il se contenta de faire rédiger
par Clarke une note vigoureuse. Cette note
portait en substance qu'il n'était plus temps de
demander un congres , dont les plénipoten
tiaires autrichiens avaient reconnu l'impossi
bilité, et auquella cour de Vienne avait mérne
renoncé, en fixant les conférences a Udine ;
que ce congres était aujourd'hui sans motif ,
puisque les alliés de 1'Autriche se séparaient
d'elle, et montraient 1'intention de traiter iso
lément, ce qui était prouvé par les conférences
de Lille ; que le délai de trois rnois ne pouvait
s'entenJre qu'á partir du jour de la signature
de Léoben, cal' autrement, en différant l'ou
verture du congres , les leuteurs pourraient
devenir éternelles, ce que la France avait voulu
empécher en fixant un terme positif; qu'enfin
les préliminaires n'avaient point été violés dans
la conduite tenue a l'égard de Venise et de
Genes; que ces deux pays avaient pu ehanger
leur gouvernement sans que' personne eút a le
trouver mauvais, et 'que, du reste, en enva
hissant l'Istrie et la Dalmatie contre toutes les
conventions écrites, l' Autriche avait bien au~

trement violé lespréliminaires. ti pres avoir
ainsi répondu d'une maniere ferme et digne,
Bouaparte rétéra du tout au directoire, et at-

lX. 17
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tendit ses ordres, III i recommandant de se dé
cider au plus tót , parce qu'il importait de ne
pas attendre la mauvaise saison pour reprendre
les hostilítés, si cette détcrmínation devenait
nécessaire,

A Lílle, la négociation ouverte se condui
sait avec plus de bonne foi ; ce quí doit pa
ralrre singulier, puisque c'était avec Pitt ql1e
les négociateurs francais avaient a s'entendre,
Mais Pitt était véritablement effrayé de la si..
tuation de l'Angleterre, ne comptait plus du
tout sur l' Autriche, u'avait aucune confiance
dans les menteries des agents royalistes, et
voulait traiter avec la France, avant que la paix
avec l'empereur la rendir plus forte et plus exi
geante. Si done, l'année derniére , il n'avait
voulu qu'éluder, pour satisfaire l'opinion et
pour prévenir un arrangement a l'égard des
Pays - Bas, cette année 11 voulait sincerement
traiter , sauf ane faire de eette paix qu'un re
pos de deux OH trois ans, Ce pUl' Anglais ne
pouvait , en effet, consentir a laisser définítivc..
ment les Pays-Bas a la France.

Tout prouvaít sa sincérité , eornme nous
l'avons dit, et le choix de lord Malmesbury, et
la nature des instructions secretes données a
ce négociateur. Suivant I'usage de la diplomatie
anglaise, tout était arrangé ponr qu'il yeut a
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la fois deux négociations, l'une officielle et ap
parente, l'autre secrete et réelle. M. ElIis avait
été donné a loro Malmesbury, pour conduíre
avec son assentiment la négociation secrete, et
correspondre directement avec Pitt. Cet usage
de la diplomatie anglaise est forcé dans un
gouvernemenfrepréseritatif. Dans la négocia
tion officielle, on dit ce qui pent étre répété
dans les chamhres, et on réserve pour la né

gociation secrete ce qui ne peut étre publié.
Dans le cas surtout oú le ministére est divisé
sur la question de la paix, on communique
les conférences secretes a la partie du minis
tere qui autorise et dirige la négociatian. La
légation anglaise arriva avec une nombreuse
suite el un grand appareil a Lille le 16 messi
dor (4 juillet).

Les négociateurs chargés de représenter la
France, étaient Letourneur, sorti récernment
du directoire, Pléville Le Peley, qui ne resta
a LilJe que pell de jours , a canse de sa nomi
nation au ministere de la marine, et Rugues
Maret, depuis duc de Bassano. De ces trois mi
nistres, le dernier était le seul capable de
remplir un role utile dans la négociation. Jeune,
versé de honne heure dans le monde diploma
tique, il réunissait a heaucoup d'esprit des
formes qui étaient devenues rafes en France

J 7,
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depuis la révolution. 1l devait son entrée dans
les affaires aM. de Talleyrand; et maintenant
encore il s'était concerté avec lui, pour que
l'un des deux eút le ministere des affaires étran

geres, et l'autre la mission a Lille. M. Maret
avait été envoyé deux fois a Londres dans les
premiers temps de la révolution ; il avait été bien
recu par Pitt , et avait acquis une grande con
naissance du cabinet anglais.Jl était done tres
propre areprésenter la France aLille. Il s'y ren
dit avec ses deux collegues , et ils y arriverent
en méme temps que la légation anglaise. Ce
n'est pas ordinairerneut dans les conférences
publiques que se font réellement les affaires
diplomatiques. Les négociateurs angláis, pleins
de dextérité et de tact, auraient voulu voir
familierement les négociateurs francais , et
avaient trop d'esprit pour éprouver aucun éloi
gnement. Au contraire, Letourneur et Pléville
Le Peley, honnétes gens, mais peu habitués a
la diplomatie, avaient la sauvagerie révolu
tionnaire : ils considéraient les deux Anglais
comme des hommes dangereux , toujours préts
á intriguer et a tromper, et contre lesquels il
fallait étre en défiance. 11s ne voulaient les
voir qu'officiellement, et craignaient de se
compromettre par toute autre espece de com
munication. Ce n'était pas ainsi qu'on pouvait
s'entendrc.
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Lord Malmesbury signifia ses pouvoirs , oú
les eonditions du traité étaient laissées en blanc,
et demanda quelles étaient les eonditions de la
France. Les trois négociateurs francais exhibe
rent les conditions, qui étaient, eomme on pense
bien, un maaiimum fort élevé. lIs demandaient

que le roi d'Angleterre renoneát au titre de roi
de Franee, qu'il eontinuait de prendre par un
de ces ridicules usages conservés en Angleterre;
qu'il rendit tons les vaisseanx pris a Toulon ;
qu'il restituát a la France, a l'Espagne et a la
Hollande, toutes les eolonies qni leur avaient été
enlevées. En éehange de tout cela, la Franee,
l'Espagne et la Hollande n'offraient que la
paix , car elles n'avaient rien pris a l'Angle
terreo Il est vrai que la Franee était assez im
posante pour exiger beaucoup; mais tout de
mander pour elle et ses alliés, et ne rien
donner, c'était renoneer as'entendre. Lord
Malmesbury, qui voulait arriver a des résul

tats réels, vit bien que la négoeiation officielle
n'aboutirait a ríen, et chercha a amener des
rapprochements plus intimes. M. Maret , plus
habitué que ses collegues aux usages diplu
matiques, s'y préta volontiers ; mais il fallut
négoeier aupres de Letourneur el de Pléville
Le PeJey, pOllr amener des reneontres au spec
tacle. Les jeunes gens des deux amhassades se
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rapprocherent les premiers, et bientót les com
munications furent plus amicales. La France
avait tellement rompu avec le passé depuis la
révolution, qu'il faHait beaucoup de peine pour
la replacer dans ses anciens rapports avec les
autres puissances. On n'avait rien eu de pa
reil a faire l'année précédente, parce qu'alors
la négociation u' étant pas sincere, on n'avait
guere qu'a éluder; mais cette année il fallait
en venir ades cornmunications efficaces et bien
veillantes. Lord Malmesbury fit sonder M. Ma
ret pour l'engager aune négociation particu
Iiere, Avant d'y consentir, M. Maret écrivit a
París pour y étre autorisé par le ministere
francais. Il le fut sans difficulté, et sur-le
champ iI entra en pourparlers avec les négo
ciateurs anglais.

II n'était plus question de contester les Pays
nas, ni de discuter sur la nouvelle position
dans laquelle la Hollande se trouvait par rap
port ala France; mais l'Angleterre voulaít gar
del' quelques-uues des principales colonies
qu'elle avait conquises, pour s'indernniser, soit
des Erais de la guerre, soit des concessions
qu'elle nous faisait. Elle consentait a nous
rendre toutes nos colonies, elle consentait
mérne arenoncer atoute prétention sur Saint
Domingue, et a nous aider a y établir notre
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dominatiou, mais elle prétendait s'indemniser
aux dépens de la Hollande et de l'Espagne.
Ainsi elle ne voulait pas rendre al'Espagne l'ile
de la Trinité, dont elle s'était emparée , et qOl
était une colonie fort importante par sa posi

tion a l'entrée de la mer des Antilles; elle
voulait , parmi les possessions enlevées aux
Hollandais, garder le cap de Bonne-Espérance,
qui commande la navigation eles deux Océans ,

et Trinquemale, principal port de l'ile de
Ceylau; elle voulait échanger la ville de Ne
gapatnam sur la cote de Coromandel, contre
la ville et le fort ele Cochin sur la cote de Ma
labar, établissement précieux ponr elle. Quant
a la renonciation au titre de roi de France ,
les négociateurs anglais résistaient a cause de
la famille royal e , qui était peu disposée a la
paix, et dont il fallait ménager la vanité, Re
lativement aux vaisseaux enlevés a Toulon , et
qui déjá avaient été équipés et arrnés a I'an
glaise, ils trouvaient trap ignominieux de les
rendre, et offraient une inelemnité en argent ele
12. millions. Malmesbury donnait pour raison
aM. Maret , qu'il ne pouvait rentrer aLondres
apres avoir tout renelu, et n'avoir conservé
au peuple anglais aueune des conquétes payées
de son sang et de ses trésors, Pour prouver
d'ailleurs sa sincérité , il montra toutes les ins-
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tructions secretes remises a 1\1. Ellis, et qui
contenaient la preuve du désir que Pitt avait
d'obtenir la paix. Ces conditions méritaient
d'étre débattues.

Une eireonstanee survenue tout - á- coup

donna beaueoup d'avantageaux négociateurs
francais. Outre la réuuion des ílcttes espa
gnole, hollandaise et fraucaise a Brest , réu
nion qui dépendait du premier coup de vent
qui éloignerait l'amiral Jervis de Cadix , l'An
gleterre avait a redouter un autre dangel'. Le
Portngal, effrayé par I'Espagne et la France ,
venait d'abandonner son antique allié , et de
traiter avec la France. La condition principale
du traité lui interdisait de recevoir a la fois
plus de six vaisseaux armés, appartenant aux
puissances belligérantes. L' Angleterre perdait
done ainsi sa précieuse station dans le Tage.
Ce traite inattendu livra un peu les négoeia
teurs anglais a M. Maret. On se mit adébattre
les eonditions définitives. On ne put pas arra
cher la Trinité; quant au eap de Bonne Espé
rance, qui était l'objet le plus important, il
fut enfin eonvenu qu'il serait restitué ala Bol- .
lande , mais a une condition expresse, c'est
que jamais la FraIlee, ne profiterait de SOIl as
cendant sur la Hollande pour s'en emparer.
C'est la ce que l'Angleterre redoutait le plus.
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Elle voulait moins l'avoir que nous I'enlever;
et la restitution en fut décidée, a la condition
que nous ne l'aurions jamais nous-rnémes.

Quant a Trinquemale, qui entrainait la pos
session du Ceylan, il devait étre gardé par les
Anglais, toutefois avec l'apparence de l'alter
native. Une garnison hollandaise devait alter
ner avec une garnison anglaise; mais il était
convenu que ce serait la une formalité pure
ment illusoire , et que ce port resterait effecti
vement aux Anglais. Quant a l'échange de Co
chin contreNegapatnam, les Anglais y tenaient
encore , sans en faire pourtant une condition
sine qud non. Les 12 millions étaient acceptés
ponr les vaisscaux pris a Toulon. Quant au
titre de roi de France ,il était convenu que
san s I'abdiquer formellement, le roi d' Angle
terre cesserait de le prendre.

Tel était le point ou s'étaient arretées les pré
tentions réciproqucs des négociateurs. Le
tourneur, qui était resté seul avec M. Maret
depuis le départ de Pléville Le Peley, appelé
au ministere de la marine, était dans une com
plete ignorance de la négociation secrete.
M. Maret le dédommageait de sa nullité, en
lui cédant tous les honneurs extérieurs , toutes
les choses de représentation , auxquels cet
homrne honnétc ct faciIc tenait beaucoup .
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M. Maret avait fait part de tons les détails de
la négociation au directoire, et attendait ses
décisions, Jamais la France et I'Angleterre n'a
'vaient été plus pres de se concilier. 1I était
évident que la négociation de Lille était entie
rement détachée de celle d'Udine , et qne l'An
gleterre agissait de son coté sans chercher a
s'entendre avec l'Antriche.

La décision a prendre sur ces négoeiations
devait agiter le directoire plus que toute antre
qnestion. La faction royaliste demandait la
paix avec furenr sans la désirer ; les constitu
tionnels la voulaient sincerement , mérne au
prix de quelques sacrifices; les républicains la
voulaient sans sacrifices, et souhaitaient par
dessus tout la gloire de la république. lIs an
raient voulu l'affranchissement entier de 1'1
talie , et la restitntion des colonies de nos alliés,
mérne au prix d'une nouvelle campagne. Les.
opinions des cinq directeurs étaient dictées
par leur position. Carnot et Barthélemy vo
taient ponr qu'on acceptát les conditions de
I'All triche el de l'Angleterre; les trois autres
directeurs soutenaient l'opinion contraire, Ces
qucstions acheverent de brouiller les deux
parties du directoire. Barras reprocha amere
ment a Carnot les préliminaires de Léoben ,

dont celui-ci avait fortement appuyé la ratifi-
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eation , et employa ason égard les expressions
les moins mesurées. Carnot, de son coté, dit ,
a propos de ces expre~sions, qu'il ne fallait
pas opprimer l'Autriche; ce qui signifiait que,
pour que la paix fut durable, les eonditions
devaient en étre modérées, Mais ses collegues
prirent fort mal ces expressions, et Rewbell
lui demanda s'il était ministre de l'Autriche, nu
magistrat de la république francaise. Les trois
directeurs, en recevant les dépéches de Bona
parte, voulaient qu'on rornpit sur-le-champ ,
et qu'on reprit les hostilités. Cependant,l'état
de la répuhlique , la crainte de donner de nou
velles armes aux ennemis du gouvernemcnt,
et de leur fournir le pretexte de dire que ja
mais le directoire ne ferait La paix , décidérent
les directeurs a temporiser encore. IIs écrivi
rent a Bonaparte qu'il fallait combler la me
sure de la patience, et attendre encore jusqu'á
ce que la mauvaise foi de I'Autriche fút prou
vée d'une maniere évidente , et que la reprise
des hostilités pút étre imputée aelle seule.

Relativement aux conférences de Lille , la
question n'était pas moins embarrassante. Pour
la France, la décision était facile, puisqu'ou
lui rendait tout; mais pour I'Espagne , qui res
tait privée de la Trinité, pour la Hollande ,
qui perdait Trinquemale, la question était dif-
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ficile a résoudre. Carnot, que sa nouvelJe po
sition obligeait aopiner toujours pom la paix,
votait pour l'adoption de ces conditions, quoi
que peu généreuses a l'égard de nos alliés.
Cornme on était trés-mécontent de la Hollande
et des partís qui la divisaient, il conseillait de
l'abandonner a elle-mérne, et de ne plus se
méler de son sort; conseil tout aussi peu gé
néreux que celui de sacrifier ses colanies.
RewbeIl s'emporta fort sur cette question.
Passionné pour les intéréts de la France, méme

jusqu'áI'injustice , il voulait que, loin d'aban
donner la HolJandc, on se rendir tout-puis
sant chez elle, qu'on en fit une province de
la république; et surtout iL s'opposait de tou
tes ses forces a I'adoption de l'article par \e
quel la France renoncait a posséder jamais le
cap de Bonne-Espérance. Il soutenait, au con
traire , que cette coJonie et plusieurs autres
devaient nous revenir un jour, pour prix de
nos services. Il défendait, comrne on voit , les
intéréts des alliés, pOLIr nous , beaucoup plus
encare que pour eux. Larévelliere , qui par
équite prenait leurs intéréts en grande consi
dération , repoussait les conditions proposées
par des raisons toutes différentes. IL regardait
comrne honteux de sacrifier l'Espagne , qu'on
avait entrainée dans une lutte qui luí était pOlIr
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ainsi dire étrangere , et qu'on obligeait, pour
prix de son alliance, asacrifier une importante
colonie. Il regardait comme tout aussi hon
teux de sacrifier la Hollande , qu'on avait en
trainée dans la carriere des révolutions, du
sort de laquelle on s'était chargé, et qu'on al
lait a la fois priver de ses plus riches posses
sions, et livrer aune affreuse anarchie. Si la
France, en effet, Iui retirait sa main, elle allait
tomber dans les plus funestes désordres. La
révelliere disait qu'on serait responsable de
tout le sang qui coulerait. Cette politique était
généreuse; peut-étre n'était-elle pas assez cal
culée. Nos alliés faisaient des pertes; la ques
tion était de savoir s'ils n'en feraient pas de
plus grandes en continuant la guerreo L'ave
nir l'a prouvé. Mais les triomphes de la France
sur le continen't faisaient espérer alors que, dé
livrée de I'Autriche, elle en obtiendrait d'aussi
grands sur les mers. L'abandon de nos alliés
parut honteux ; on prit un autre parti. On ré

solut de s'adresser a l'Espagne el a la Hol
lande, pour s'enquérir de leurs intentions.
Elles devaient déclarer si elles voulaient la
paix, au prix des sacrifices exigés par I'An
glcterre; et dans le cas oú elles préféreraient
la continuation de la guerre, elles devaient
déclarer en outre quelles forces elles se pro-



270 nÉvoLuTION FRANt;'AISE.

posaient de réunir pour la défense des inté
réts communs. 011 écrivit aLille qne la réponse

aux propositions de l'Angleterre ne pouvait pas
étre donnée avant d'avoir consulté les alliés.

Ces discussions acheverent de brouiller com
plétement les directeurs, Lemoment de la ea
tastrophe approchait; les deux partis poursui
vaient leur marche, et s'irritaient tous les jours
davantage. La commission des finanees dans les
cinq-cents avait retouché ses mesures, poul'
les faire agréer aux anciens avec quelques mo
difications. Les dispositions relatives a la tré
sorerie avaient été légérement ehangées. Le
directoire devait toujours res ter étranger aux
négociations de valeurs ; et sans confirmer ni
abroger la distinetion de l'ordinaire el de I'ex
traordinaire , il était décidé que les dépenses

relatives a la solde des arrnées auraient tou
jours la préférence. Les anticipations étaient
défenrlues ponr l'avenir, mais les anticipations
déja faites n'étaient pas révoquées. Enfin , les
nouvelles dispositions sur la vente des biens
nationaux étaient reproduites, mais avec une
modification importante; c'est que les ordon
nances des ministres et les bons des fournis
seurs devaient étre pris en paiement des biens ,
eomme les bons de trois-quarts. Ces mesures,
ainsi modifiées , a vaient été adoptées ; elles
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étaient moins subversives des moyens du tré
sor, rnais tres-dangereuses encoré. Toutes les
lois penales contre les prétres étaient abolies ;
le serment était changé en une simple décla

ration , par laquelle les prétres déc1araíent se
soumettre aux lois de la république. Il n'avait
pas encore été question des formes du culte ,
ni des cloches. Les successions des émígrés
n'étaient plus ouvertes en faveur de l'état, rnais
en faveur des parents. Les familles qui déja
avaient été obligées de eompter él la république
la part patrimoniale d'un fils ou d'nn parent
émigré, allaient recevoir une indemnité en
biens nationaux. La vente des presbyteres était
suspendue. Enfin la plus importante de toutes
les mesures, l'institution de la garde nationale,
avait été votée en quelques jours, sur les bases
exposées plus haut. La cornposition de eette
garcle devait se faire par voie d'élection. C'é

tait sur cette mesure que Pichegru et les siens
comptaient le plus pour l'exécution de Ieurs
projets. Aussi avaient-ils fait ajouter un article,
par lequel le travail de cette organisation de
vait commencer dix jours aprés la publication
de la loi. Ils étaient ainsi assurés d'avoir bien
tót réuni la gardeparisienne, et avec elle tous
les insurgés de veudémiaire,

Le directoire, de son coté, convaincn de
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l'imminence du péril, et supposant toujours
une conspiration préte aéc1ater, avait pris I'at
titude la plus menacante. Augereau n'était pas
seul aParís. Les armées étant dans l'inaction,
une foule de généraux étaient accourus. On y
voyait le chef d'état-major de Hoche, Cherin,
les généraux Lemoine, Humbert, qui com
mandaient les divisions qui avaient marché sur
Paris ; Kléber et Lefebvre, qui étaient en con
gé; enfin Bernadotte , que Bonaparte avait en
·voyé pour porter les drapeaux quí restaient
a présenter au directoire. Outre ces officíers
supérieurs , des officiers de tout grade, réfor
més depuis la réduction des cad res , et aspirant
a étre placés, se répandaient en foule dans
París, tenant les propas les plus menacants
centre les conseils. Quantité de révolution
naires étaient accourus des provinces, eomme
ils faisaient toujours des qu'ils espéraient un
mouvernent. Outre tous ces symptómes, la di
rection et la destination des troupes ne pou
vaient plus guere Iaisser de doute. Elles étaient
toujours cantounées aux environs de Reims.
On se disait que sí elles avaient été destinées
uniquement pour l'expédition d'Irlande, elles
auraient continué leur marche sur Brest , et
n'auraient pas séjourné dans les départcments

voisins de Paris; que Hoche ne serait pas re-
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tourné a son quartier-général; qu'enfin on
n'aurait point réurri autant de cavalerie pour
une expédition maritime. Une commission était
restée chargée, comme on a vu , d'une enquéte
et d'un rapport sur tous ces faits. Le directoire
n'avait donné a cette commission que des ex
plications tres-vagues. Les troupes avaient été
acheminées, disait-il, vers une destination éloi
gnée, par un ordre du général Hoche, qui te-

-... nait cet ordre du directoire, et elles n'avaient
franchi le rayon constitutionnel que par l'er
reur d'un commissaire des guerres. Mais les
conseils avaient répondu, par l'orgaue de Pi
chegru, que les tronpes ne pouvaient pas étre
transportées d'une armée a une autre, sur un
simple .ordre d'un général en chef; que le gé
néral devait tenir ses ordres de plus haut ; qu'il
ne pouvait les recevoir du directoire que par
I'intermédiaire du ministre de la guerre; que
le ministre de la guerre Petiet n'avait point
contre-signé cet ordre; que, par conséquent,
le général Hoche avait agi sans une autorisa
tion en forme; qu'enfin, si les troupes avaient
re<,;u une destination éloignée , elles devaient
poursuivre leur marche, et ne pas s'agglomé
rer autour de Paris, Ces observations étaient
fondées, et le directoire avait de bonnes rai
sons pOllr n'y pas réponrlre. Les conseils dé-

IX. 18
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crétérent, a la suite de ces ohservations , qu'un

cercle serait tracé autour de Paris, en prenant
un rayon de douze lieues, que des colorines
indiqueraient sur toutes les routes la circon
férence de ce cercle, et que les officiers des
troupes qui le franchiraient seraientconsidé
rés comme coupables de haute trahison.

Mais bientót de nouveaux faits vinrent aug
menter les alarmes. Hoche avait réuni ses trou
pes rlans les départements du Nord, autour de
Sedan et de Reims , a quelques marches de
Paris, et il en avait acheminé de nouvelles
dans la méme direction. Ces mouvements, les
propos que tenaient les soldats , l'agitation qui
régrtait dans Paris , les rixes des officiers ré
forrnés avec les jeunes gens qui portaient les
costurnes de la jeunesse dorée , fournirent a
Willot le sujet d'une seconde dénonciation, Il
monta a la tribune , parla d'une marche de trou
pes, de l'esprit qui éclatait dans Ieurs rangs,
de la fureur dont on les animait contre les
conseils , et , a ce sujet, il s'éleva contre les
adresses des armées d'Italie , et contre la pu
blicité que leur avait donnée le directoire. En
conséquence , il demandait qu'on chargeát les
inspecteurs de la salle de prendre de nouvelles
informations , et de faire un nouveau rapport.
Les députés , dits inspecteurs d~ la salle, étaient
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chargés de la police des conseils, et par con
séquent tenus de veiller a leur súreté, La pro
position de Willot fut adoptée, et sur la pro
position de la commission des inspecteurs, on
adressa le 17 therrnidor (l~ aoút ) an directoire
plusieurs questions embarrassantes. On reve
nait sur la nature des ordres en vertu desquels
avait agi le général Hoche. Pouvait-on enfin
expliquer la nature de ces ordres PAvait - on
pris des moyens de faire exécuter l'article
constitutionnel qui défendait aux troupes de
délibérer?

Le directoire résolut de répliquer par un
message énergique aux nouvelles questions
qui lui étaient adressées, sans accorder cepen
dant les explications qu'il ne lui convenait pas
de donner. Larévelliere en fut le rédacteur;
Carnot et Barthélemy refusérent de le signer.
Ce message fut présenté le 23 thermidor (10
aoút ), Il ne contenait rien de nouveau sur le
mouvsment des troupes. Les divisionnaires qui
avaient marché sur Paris , disait le directoire ,
avaient rt>,c;;u les ordres du général Hoche, et
le général Hoche ceux du directoire. L'inter
médiaire qui les avait transmis n'était pas dé
signé. Quant aux adresses, le directoire disait
- que le sens du mot délibérer était trop va
gue pOtll' qu'on pllt déterminer si les armées

,8.
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s'étaient mises en fante en les présentant; qn'il
reconnaissait le danger de faire exprimer un
avis aux armées, et qu'il allait arréter les nou
velles publications de cette nature ; mais que,
du reste, avant d'incriminer la démarche que
s'étaient permise les soldatsde la république,
il fallait remonter aux causes qui l'avaient
provoquée; que ceHe cause était dans l'inquié
tude générale, qui depuis quelques mois s'était

emparée de tous les esprits; dans l'insuffisance
des revenus publics , qui laissait toutes les
parties de l'administration dans la situation la
plus déplorable, et privait souvent de leur
solde des hommes qui depuis des années avaient
versé leur sang et ruiné leurs [orces paur ser
vir la république ; dans les persécutions et les
assassinats exercés sur les acquéreurs de biens
nationaux, sur les fonctionuaires pnbJics, sur
les défenseurs de la patrie; dans l'impunité dn
crime et la partialité de certains trihunaux ;
dans l'insolence des émigrés et des prétres ré
fractaires, qui, rappelés et favorisés ouverte
ment, débordaient de toutes parts, soufflaient
le feu de la discorde, inspiraient le mépris des
lois; dans eette foule de jonrnaux qni inon
daient les armées et l'intérieur, et n'y pré

chaient que la royauté et le renversement de
la répobliquc; dan" l'intérét toujours mal dis-
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la gloire de l'Autriche et de l' Angleterre; dans
les efforts qu'on faisait pour atténuer la juste
renornmée de nos guerriers; dans les calorn

lúes répandues contre deux illustres généraux,
qui avaient, l'un dans l'Ouest, l'autre en Italie,
joint a leurs exploits l'immortel honneur de
la plus be1le eonduite poli tique ; enfin, dans
les sinistres projets qu'annoncaient des horn
mes plus ou moins influents sur le sort de l'état,
Le directoire ajoutait que, du reste, il avait la
résolution ferme, et l'espérance fondée, de
sauver la France des nouveaux bouleverse
ments dont on la menacait, - Ainsi , loin d'ex
pliquer sa conduite et de l'excuser, le direc
toire récriminait au coutraire , et manifestait
hautement le projet de poursuivre la lutte, et
l'espérance d'en sortir victorieux. Ce message
fut pris pour un vrai manifeste, et causa une
extreme sensation. Sur-Ie-champ les cinq-cents
nornmérent une commission ponr examiner le
messagc et y répondre.

Les coustitutionnels commencaient a étre
épouvantés de la situation des choses. Ils
voyaient, d'une part, le directoire prét as'ap
puyer sur les armées ; de l'autre, les clichyens
préts a réunir la milice de vendémiaire , S01l5

prétexte d'organiser la gar'de nationale, Ceux
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qui étaient sincerement républicains , aimaient
mieux la vietoire du directoire, mais ils au
raient tous préféré qu'il n'y eüt pas de com
bat; et ils pouvaient s'apercevoir maintenant
combien leur opposition, en effrayant le direc
toire, et en encourageant les réaeteurs, avait
été funeste. Ils ne s'avouaient pas leurs torts,
mais ils déploraient la situation, en l'imputant
eomme d'usage a leurs adversaires. Ceux des
clichyens qui n'étaient pas dans le secret de la
contre-révolution , qui ne la souhaitaient méme
pas, qui n' étaient mus que par une impru
dente haine eontre les excés de la révolution,
comrnencaien t a étre effrayés , et craignaient,
par leur eontradiction, d'avoir réveillé tous les
penchants révolutionnaires du directoire. Leur
ardeur était ralentie. Les clichyens tout-a-fait
royalistes étaient fort pressés d'agir, el crai
gnaient d'étre prévenus. lis entouraient Piche
gru, et le poussaient vivement. Celui-ci , avec
son flegme accoutumé, promettait aux agents
du prétendant, et temporisait toujours. Il n'a
vait du reste encore aucuns moyens réels; car
quelques émigrés, quelques chouans dans Pa
rís, ne constituaient pas une force suffisante;
et jusqu'á ce qu'il eüt dans sa main la gardc
nationale, il ne pouvait faire aucune tentative
sérieuse. Freid el prudent, il voyait cette si-
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tuation avec assez de justesse , et répondait a
toutes les instances qu'il fallait attendre. On
lui disait que le directoire allait frapper; il ré

pondait que le direetoire ne l'oserait pas. Du
reste, ne croyant pas al'audace du directoire,
trouvant ses moyens encore insuffisants, jouis
sant d'un grand role, et disposant de beau
coup d'argent, il était naturel qu'il ne fút pas
pressé d'agir.

, Dans cette situation , les esprits sages dési-
raient sincerement qu'on évitát une lutte. Ils
auraient souhaité un rapprochement, qui, en
ramenant les constitutionnels et les c/ichyens
modérés au directoire, lui pút rendre une ma
jorité qu'il avait perdue , et le dispenser de
recourir a de violents JIloyens de salut. Ma
dame de Stael était en position de désirer et
d'essayer un pareil rapprochement. Elle était
le centre de cette société éclairée et brillante,
qui, tout en trouvant le gouvernement et ses
chefs un peu vulgaires, aimait la république
et y tenait. Madame de Stael aimait cette forme
de gouvernement, comrne la plus belle lice
pour l'esprit humain ; elle avait déja placé daos
un poste élevé l'un de ses arnis , elle espérait
les placer tous, et devenir leur Égérie. Elle
voyait les périls auxquels était exposé cet 01'

dre de choses , qui lui était devenu cher; elle
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recevait les hommes de tous les partís, elle
les enteudait , et pouvait prévoir un choe pro
chain. Elle était généreuse, active; elle ne pou
vait rester étrangere aux événements, et il était
naturel qu'elle cherchát auser de son influence
ponr reunir des hommes qu'aucun dissenti
ment profond n'éloignait. Elle réunissait dans
son salon les républicains, les constitutionnels,
les clichyens; elle táchait cl'adoucir la vio
lence des discussions, en s'interposant entre les
amours-propres, avec le tact d'une femme
honne et supérieure. Mais elle n'était pas plus
heureusc qu'on ne l'est ordinairement a opé
rer des réconciliations de partís, el les hommes
les.plus opposés commencaient as'éloigner de
sa maison. Elle chercha a woir les membres
des deux cornmissions nommées pour répon-:

dre au dernier message du directoire. Quel
ques - uns étaient constitutionnels , tels que
Thibaudeau, Émery, Siméon, Troncon -Du
coudray, Portalis ; OIl pouvait par eux influer
sur la rédaction des d~ux rapports; et ces rap
ports avaient une grande importance , cal' ils
étaient la réponse au cartel du direetoire. Ma
dame de Stael se donna beaucoup de mouve
ment par elle et ses arnis. Les constitutionnels
désiraient un rapprochement , cal' 'ils sentaient
le danger; mais ce rapprochement exigeait de

,



DIRECTOlRE (1797)' 28 (

leur part des sacrifices qu'il était difficile de
Íeur arracher: Si le directoire avait eu des torts
réels , avait pris des mesures coupables , on au
rait pu négocier la révocation de certaines me
sures, et faire un traité avec des sacrifices ré
ciproques; mais sauf la mauvaise eonduite
privée de Barras, le directoire s'était conduit
en majorité, avec autant de zele , d'attache
ment ala constitution, qu'il était possible de le
désirer, Ou ne pouvait lui imputer aucun acte
arbitraire, aucune usurpation de pouvoir. L'ad
ministration des finances , tant incriminée,
était le résultat forcé des circonstauces. Le
changement des ministres, le mouvement des
troupes, les adresses des armées, la nomina
tion d' Augereau, étaient les seuls faits qu'on

.pút citer, comme annoncant des intentions
redoutables. Mais c'étaient des précautions de
venues indispensables par le danger; et il fal
lait faire disparaitre entierernent le danger, en
rendant la majorité au directoire , pour avoir
droit d'exiger qu'il renoncát aces précautions.
Les constitutionnels, au contraire, avaient ap
puyé les nouveaux élus, danstoutes leurs at
taques ou injustes , ou indiscretes , et avaient
seuls a revenir. On ne pouvaitdonc rien exiger
du directoire, et beaucoup des constitutiou
nels; ce qui rendait l'échange des sacrifices im-
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possible, et les amours-propres inconciliables.
Madame de Staél chercha, par elle et ses

amis, a faire entendre que le directoire était
prét a tout oser , que les constitutionnels .se
raient victimes de leur obstination, et que la
république serait perdue avec eux, Mais ceux
ci ne voulaient pas revenir, refusaient toute
espece de concessions , et demandaient que le
directoire allát aeux. On parla a Bewbell et a
Larévelliére, Celui-ci , ne repoussant pas la dis
cussion , fit une longue énumération des actes
du directoíre, demandant toujours, a chacun
de ces actes, lequel était reprochable? Les in
terlocuteurs étaient sans réponse. Quant au
renvoí d'Augereau, et a la révocation de toutes
les mesures qui annoncaient une résolution
prochaine, Larévelliere et Rewhell furent in
ébranlables, ne voulurent ríen accorder , et
prouverent parleur fermeté froide, qu'il y
avait une grande déterrnination prise.

Madame de Staél et ceux qui la secondaient
dans sa louable, mais inutile entreprise, in
sisterent beaucoup aupres des membres des
deux commissions , POUr obtenir qu'ils ne pro
posassent pas de mesures législatives trap vio
lentes, rnais surtout qu'en répondant aux griefs
énoncés dans le message du directoire , iIs ne
se livrassent pas a des récriminations dange-
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reuses et irritantes. Tous ces soins étaient in
utiles , car il n'y a pas d'exemple qu'un parti
ait jamais suivi des conseils, Dans les deux corn
missions, il Y avait des clichyens qui souhai
taient, comme de raison, les mesures les plus
violentes. lis voulaient d'abord attribuer spé
cialement au jury criminel de Paris la connais
sanee des attentats eommis eontre la súreté du
eorps législatif, et eX'iger la sortie de toutes
les troupes du cercle constitutionnel; ils de
mandaient surtout que le cercle constitution
nel ne fit partie d'aucune division militaire.
Cette derniere mesure avait pour but d'enlever
le commandement de Paris aAugereau, et de
faire par décret ce qu'on n'avait pu obtenir
par voie de négociation. Ces mesures furent
adoptées par les deux comrnissions. Mais Thi
baudeau et Troncon-Ducoudray , chargés de
faire le rapport, l'un aux cinq-cents, l'autre aux
anciens , refuserent, avec autant de sagesse que
de fermeté, de présenter la derniere proposi
tion. On y renon({a alors, et on se contenta des
deux premieres. Troncon-Duooudray lit son
rapport le ~ fructidor (20 aoüt) , Thibaudeau
le 4. lis répondirent iudirectement aux repro...
ches du directoire, et Troncon-Ducoudray.s'a
dressant aux anciens, les invita a interposer
leur sagesse et leur dignité entre la vivacité
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des jeunes législateurs des cinq-cents et la
susceptibilité des chefs du pouvoir exécutif.

Thibaudeau s'attacha a justifier les conseils, a
prouver qu'ils n'avaient voulu ni attaquer le
gouvernement, ni calomnier les armées. Il re
vint sur la motion de Dumolard a l'égard de
Venise. Il assura qu'on n'avait point voulu at
taqner les héros d'Italie, mais il soutint que
leurs créations ne seraient durables qu'autant
qu'elles auraient la sanction des deux conseils.
Les deux mesures insignifiantes quí étaient
proposées, furent adoptées, et ces deux rap
ports, tant attendus " ne firent aucun effet. lis
exprimaieut bien I'impuissance a Iaquelle s'é
taient réduits les constitutionuels , par leur si
tuation ambigue entre la faetion royaliste et
le directoire, ne voulant pas conspirer avee
l'une , ni faire des concessions a l'autre..

Les clichyens se plaignirent beaueoup de
l'insignifiance de ces rapports, et déclamerent

contre la faiblesse des constitutionnels, Les
plus ardents voulaient le combat, et surtout les
moyens de le livrer, et demandaient ce que
faisait le directoire pour organiser la garde na
tionale. C'était justernent ce que le directoire
ne voulait pas faire, et il était bien résolu a ne
pas s'en occupcr.

Carnot était dans une position encare plus
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singuliere que le parti constitutionnel. Il s'é
tait Iranchement brouillé avec les clichyens en
voyant leur marche; il était inutile aux consti
tutionnels, et n'avait pris aucune part a Ieurs
tentatives de rapprochement, car il était trap
irritable pour se réconcilier avec ses collegues.
11 était seul, sans appui, al! milieu du vide,
n'ayant plus aucun but, cal' le but d'amour
propre qu'il avait d'abord eu, était manqué, et
la nouvelle majorité qu'il avait révée , était im
possible. Cependant, par une ridicule persé
vérance a soutenir les voeux de l'opposition
dans le directoire , il demanda formellement
l'organisation de la garde nationale. Sa prési
dence au directoire allait finir, et il profita du
temps qui lui restait pour mettre cette matiere
en discussion. Larévelliere se leva alors avee
fermeté, et n'ayant jamais eu aucune querelle
personnelle avee lui, voulut l'interpeller une
derniere fois, pour le ramener, s'il était possi
ble, ases collegues; luí parlant avec assurance
et douceur, il luí adressa queIques questions;
- Carnot, lui dit-il , nous as-tu jamais enten
dus faire une proposition qui tendit it diminuer
les attributions des conseils , a augmenter les
nótres , a compromettre la constitution de la
républiquei'-c- Non, répondit Carnot avec em
barras. - Nous as-tu, reprit Larévelliere . ja-
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mais entendus, en matiére de finances,de gllcrre,
de diplomatie , proposer une mesure qui ne füt
conforme a l'intérét public? Quant a ce qui
t'est personnel, nous as-tu jamais entendus ou
diminuer ton mérite, ou nier tes services? De
puis que tu t' es separé de nous, as-tu pu nous
accuser de manquer d'égards pour ta personne?
Ton avis en a-t-íl été moins écouté, quand il
nous a paru utile , et sincerement proposé?
Pour moi, ajouta Larévelliere , quoique tu aies
appartenu aune faction qui m'a persécuté, moi
et ma famille, t'ai-je jamais montré la moindre
haine? - Non, non, répondit Carnot a toutes
ces questions. -:Eh bien! ajoura Larévelliére ,
eomment penx-tu te détacher de nous, pour
te rattacher aune faction qui t'abuse , qui veut
se servir de toi ponr perdre la répuhlique, qui
veut te perdre aprés s'étre servie de toi , et qui
te déshonorera en te perdant? - Larévelliere
employa les expressions les plus arnicales et
les plus pressantes, pOllr démontrer a Carnot
I'erreur et le danger de sa conduite. Rewhell
et Barras mérne firent violence a leur haine.
Rewbell, par devoir, Barras, par facilité, lui
parlerent presque en amis, Mais les démonstra
tions amicales ne font qu'irriter certains 01'

gueils: Carnot resta froid, et , apres tous les
discours de ses collegues, renouvela sechement
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sa proposition de mettre en délibération 1'01'

ganisation de la garde nationale. Les directeurs
leverent alors la séance, et se retirerent con
vaincus, comme on l'est si facilement dans ces
occasions, que leur collegue les trahissait,etétait
d'accord avec les ennernis du gouvernement.

Il fut arreté que le eoup d'état porterait
sur lui et sur Barthélemy, eomme sur les prin
cipaux membres des conseils. Voici le plan
auquel on s'arréta définitivernent. Les trois di
recteurs croyaient toujours que les députés de
Clichy avaient le secret de la conspiration. Ils
n'avaient acquis ni contre eux, ni contre Pi
chegru, aucune preuve nouvelle qui permit
les voies judiciaires. Il fallait done employer la
voie d'nn coup d'état. Ils avaient dans les deux
eonseils une minorité décidée , a laquelle se
rattacheraient tous les hornmes incertains, que
la demi-énergie irrite et éloigne, que la grande
énergie soumet et ramene. Ils se proposaient
de faire fermer les salles dans lesquelles se ré
unissaient les anciens et les cinq-cents, de fixer
ailleurs le lieu des séances, d'y appeler tous les
députés sur lesquels on pouvait compter, de
composer Une liste portant les deux directeurs
et cent quatre-vingts députés choisis parmi les
plus suspects , et de proposer leur déportation
sans discussion judiciaire , et par voie légis-
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Iative extraordinaire. Ils ne voulaient la mort
de personne, mais l'éloignement forcé de tous
les hommes dangereux. Beaucoup de gens ont
pensé que ce coup d'état était devenu inutile,
paree que les eonseils intimides par la résolu
tion évidente du directoire, paraissaient se ra
lentir. Mais cette irnpression était passazere.
Pour qui connait la marche des partis , et leur
vive imagination, il est évident que les cli
ehyens, en voyant le directoire ne pas agir, se
seraient ranimés. S'ils étaient eontenus jusqu'a
une nouvelle élection, ils auraient redonblé
d'ardeur 11 l'arrivée du troisierne tiers , eÍ: au
raient alors déployé une fougue irrésistible.
Le directoire n'aurait pas méme trouvé alors

la minorité conventionnelle qui restait dans
les conseils , pour l'appuyer , et pour donner
une espece de légalité aux mesures extraordi
naires qu'il voulait employer. En6n ,sans mérne
prendre en considération ce résultat inévita
ble d'une nouvelle élection, le directoire , en
n'agissant pas, était obligé d'exécuter les lois ,
et de réorganiser la garde nationale , c'est-a
dire de donner a la contre-révolution l'arrnée
de vendémiaire, ce qui aurait amené une guerre
civile épouvantable entre les garcles nationales
et les troupes de ligne. Et en effet, tant que
Pichcgru et quelques intrigants ri'avaient pour



llIRECTOIRE (J 797)' 28~)

mayens que des motions aux cinq-cents, et
quelques émigrés ou chouans dans Paris, leurs
projets étaient peu a redouter; mais , appuyés
de la garde nationale, ils pouvaient Iivrer com
bat, et commencer la guerre civile .

En conséquence Rewbell et Larévelliere ar
rétérent qu'il fallait agir sans délai , et ne pas
prolonger plus long-temps l'incertitude. Bar
ras seul différait encore, et donnait de l'inquié
tude a ses deux collégues. Ils eraignaient tou
jours qu'il ne s'entendit soit avec la: faetion
royaliste, soit avee le parti jacohin, pour faire
une jourllée. Ils le surveillaient attentivement,
et s'efforcaient toujours de capter Augereau ,
en s'adressant a sa vanité, et en táchaut de le
rendre sensible a l'estime des honnétes gens.
Cependant il fallait encore quelques prépara
tifs, soit pour gagller les grenadiers du corps
législatif, soit pour disposer les troupes, soit
pour se procurer des fonds, On différa done de
quelques jours, On ne voulait pas demander
de l'argent au ministre Ramel, pour ne pas le
compromettre; et on attendait eelui que Bo
naparte avait offert, et qui n'arrivait pas.

Bonaparte, eomme on l'a vu , avait envoyé
son aide-de-camp Lavalette a Paris , pourétre
tenu au courant de toutes les irltrigu(:Is. Le
spectacle de Paris avait assez malfli$pq,é J\:T.df~

IX. 19
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Lavalette, et il avait communiqué ses impres
sions a Bonaparte, Tant de ressentiments per
sonnels se mélent aux haines politiques, qu'á
voir de prés le spectacle des partis , il en de
vient repoussant. Souvent méme , si on se laisse
préoccuper par ce qu'il y a de personnel dans
les discordes poli tiques , on peut étre tenté de
croire qu'il n'y a rien de généreux, de sincere,
de patriotique, dans les motifs qui divisent les
hommes, C'était assez l'effet que pouvaient
produire les luttes des trois direeteurs Barras,
Larévelliere , Rewbell, contre Barthélemy et
Carnot, des conventionnels contre les cli
chyens; c'était une melée épouvantable oú l'a
mour-propre et l'intérét blessé pouvaient pa
raitre, au premier aspect, jouer le plus grand
role. Les militaires présents aParis ajoutaient
leurs prétentions a toutes celles qui étaient
déja en lutte. Quoique irrités contre la faction
de Clichy, ils n'étaient pas tres-portés pour le
directoire. II est d'usage de devenir exigeant
et susceptible , quand on se croit nécessaire.
Groupés autour du ministre Schérer, les mi
litaires étaient disposés a se plaindre, comme
si le gouvernement n'avait pas assez fait ponr
eux. Kléber, le plus noble, mais le plus in
traitable des caracteres, et qu'on a peint tres
bien en disant qn'il ne vonlait étre ni le pre-
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mier ni le second, Kléber avait dit au directoire
dans son langage original: le tirerai sur vos en
nemis s'ils vous attaquent; mais en leurfaisant
lace ti eux, je vous tournerai le dos ti vous.
Lefebvre, Bernadotte et tous les autres s'expri
maient de méme, Frappé de ce chaos, M. de
Lavalette écrivit a Bonaparte de maniere al'en
gager arester indépendant. Des-lors celui-ci ,
satisfait d'avoir donné l'impulsion, ne voulut
pas s'engager davantage, et résolutd'attendre
le .résultat, Il n'écrivit plus. Le directoire s'a
dressa alors au brave Hoche, qui, ayant seul
le droit d'étre mécontent, envoya 50,000 fr.,
formant la plus grande partie de la dot de sa
femme.

On était dansles premiers jours defructidor;
Larévelliere venait de remplacer Cannot a la
préaidence du directoire; il était chargé de re
cevoir 1'envoyé de la république cisalpine, Vis
con ti , et le général Bernadotte , portear de
queIques drapeaux que l'armée d'Italie n'avait
pas encare envoyés au directoire. Ileésolutde
se .prononcer-deIa maniere la phis 'hardie , et
de forcer ainsi Barras .ase décider, IHitdeu'X
discours véhéments ,dans lesquels ilj-épon
dait , sans les désigner, auxdeuxrappcets -de
Thibaudeau et de Troncon-Ducoudray.Entpar
lantde Venise et eles peuples italiens récern-

19·
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ment afíranchis , Thibaudeau avait dit 'que leur
sort ne serait pas fixé, tant que le corps lé
gislatif de France n'aurait pas été consulté.
Faisant allusion aces paroles , Larévelliere dit
a Visconti , que les peuples italiens avaient
voulu la liberté, avaient eu le droit de se la don
ner, et n'avaient eu besoin pour cela d'aucun
consentement au monde. - « Cette liberté,
disait-il , qu'on voudrait vous óter, a vous et a
nous , nous la défendrons tous ensemble, et
nous sanrons la conserver.)) Le ton menacant
des deux discours ne laissait aucun doute sur
les dispositions du directoire : des hommes qui
parlaient de la sorte devaient avoir leurs for
ces toutes préparées. C'était le JO fructidor ;
les clichyens furent dans les 'plus grandes alar
mes. Dans leurs fureurs, ils revinrent a leur
projet de mettre en accusation le directoire.
Les constitutionnels craignaient un tel projet,
paree qu'ils sentaient que ce serait pour le di
rectoire un motif d'éclater, et ils déclarérent
qu'á leur tour ils allaient se procurer la
preuve de la trahison de certains députés , et
demander leur accusation. Cette menace ar
reta les clichyens ,et empécha la rédaction
d'un acte d'accusation contre les cinq directeurs.

Depuis long - temps les clichyens avaient
voulu faire adjoindre a la commission des ms-



D/RECTO/RE (1797)' 293

pecteurs, Pichegru et Willot, qui étaient re
gardés comme les deux généraux du parti.
Mais cette adjonction de deux nouveaux mern
bres, portant le nombre a sept, était contraire
au réglement. On attendit le renouvellement
de la commission, qui avait lieu au commen
cement de chaque mois, et on y porta Piche
gru, Vaublanc, Delarue, Thibaudeau el Émery.
La commission des inspecteurs était chargée
de la police de la salle; elle donnait des ordres
aux grenadiers du eorps législatif, et elle était

en quelque sorte le pouvoir exécutif des con
seils, Les anciens avaient une semblable com
mission; elle s'était réunie a celle des cinq
cents, et toutesdeux veillaient ensemble a la
súreté commune. Une foule de députés s'y ren
daient, sans avoir le droit d'y siéger; ce qui
en avait fait un nouveau club de Clichy, oú
1'0n faisait les motions les plus violentes et les
plus inutiles. D'abord on propasa d'y organi
ser une police , pour se tenir au courant des
projets du directoire. On la canfia a un nommé
Dossonville. Comme on n'avait point de fonds,
chacun contribua pour sa part; mais on tle
réunit qu'une médiocre somme. Pourvu comme
il l'avait été , Pichegru aurait pu contribuer
ponr une forte part; mais il ne parait pas qu'il
ernployát dans cette circonstance les fonds re-
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<{US de Wickam. Ces agents de police allaient
recueillir partout de faux bruits, et venaient
alarmer ensuite les comrnissions.

Chaque jour ils disaient: ~ C'est aujour
d'hui , c'est cette nuit méme , que le directoire
doit faire arréter deux cents députés, et les
faire égorger par les faubourgs. - Ces bruits
jetaient l'alarme dans les commissions, et cette
alarme faisait naitre les propositions les plus
indiscretes. Le directoire recevait par ses es
pions le rapport exagéré de toutes ces propa
sitions, et concevait ason tour les plus grandes
craiutes. On disait alors dans les salons du di
rectoire, qu'il était temps de frapper, si on ne
voulait pas étre prévenu; on faisait des mena
ces, qui , répétées, a leur tour, allaient rendre
effroi poureffroi aux clichyens.

Isolés au milieu des deux partis , les consti
tutionnels sentaient chaque jour davantage
leurs fautes et leurs périls. Ils étaient livrés aux
plus grandes terreurs. Carnot , encore plus
isolé qu'eux , brouilIé avec les clichyens, odieux
aux patriotes, suspect mérne aux républicains
modérés , calomnié, méconuu, recevait chaque
jour les plus sinistres avis. OIl luí disait qu'i1
aliad étre égorgé par ordre de ses collégues.
Barthélerny, menacé et averti comme· lui , étai1i
dans l'épouvante.
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Du reste, les mémes avis étaient donnés a
tout le monde. Larévelliere avait été informé.
de maniere a ne pas lui laisser de doute, que
des chouans étaient payés pour l'assassiner. Le
tronvant le plus ferme des trois mernbres de
la majorité , c'était lui qu'on voulait frapper
pour la dissoudre. Il est certain que sa mort
aurait tout changé, car le nouveau directeur
nommé par les conseils eút voté certainement
avec Carnot el Barthélemy. L'utilité du crime,
et les détails donnés a Larévelliere , devaient
l'engager a se tenir en garde. Cependant il ne
s'érnut pas, et continua ses promenades du
soir au Jardín des Plantes. On le lit insulter par
Malo, le chef d'escadron du 21 e de dragons,
qui avait sabré les jacobins au camp de &re
nelle , et qui avait ensuite dénoncé Brottier et
ses cornplices. Ce Malo était la créature de Car
not et de Cochon, et il avait, sans le vouloir, ins
piré aux clichyens des espérances qui le reno
dirent suspect. Destitué par le directoire, iI
attribua sa destitution a Larévelliere , et vint
le menacer an Luxembourg. L'intrépide ma
gistrat fut peu effrayé de la présence d'un of
ficier de cavalerie, et le poussa par les épaules
hors de chez lui.

RewbeH, quoique tres-attaché a la cause
comrnuue , était plus violent, mais moins
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ferme.On vint lui dire que Barras traitait avec
un envoyé du prétendant, et était prét atra
hir la république. Les liaisons de Barras avec
tous les partis pouvaient inspirer tous les gen
res de craintes, - Nous sommes perdus , dit
Rewbell; Barras nous livre , nous allons etre
égorgés; il ne nous reste qu'a fuir, cal' nous ne
pouvons plus sauver la république. - Laré
velliere , plus calme, répondit a Rewbell que,
loin de céder, il fallait aller chez Barras, luí
parler avec viguenr, l'obliger a s'expliquer , et
lui imposer par une grande fermeté. lis alle
rent tous deux chez Barras, l'interrogerent
avec autorité, et lui demanderent pourquoi il
différait encere. Barras, occupé a tout prépa
rer avec Augereau, demanda encore trois ou
quatre jours , et promit de ne plus différer.
C'était le 13 ou le 14 fructidor. Rewbell fut
rassuré, et consentit a attendre.

Barras et Augereau, en effet, avaient tout
préparé pour l'exécution du COllp d'état médité
depuis si long-temps. Les troupes de Hoche
étaient disposées autour de la limite constitu
tionnelle, prétes a la franchir, et a se rendre
dans quelques heures aParis. On avait gagné
une grande partie des grenadiers du corps
législatif, en se servant du commandant en
second, Blanchard, et de plusieurs autres offi-
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ciers, qui étaient dévoués au directoire. On
s'était ainsi assuré d'un assez grand nombre de
défections dans les rangs des grenadiers, pour
prévenir un combato Le commandant en chef
Ramel était resté fidéle aux conseíls, él cause
de ses liaisons avec Cochon et Carnot; mais
son inflnence était peu redoutable.· On avait,
par précaution , ordonné de grands exercíces
a fen aux troupes de la garnison de París, et
mérne aux grenadiers du eorps légíslatif. Ces
mouvements de troupe~, ce fracas d'armes ,
étaient un moyen de tromper sur le véritahle
jour de l'exécution.

Chaque jour on s'attendait él voir l'événe

ment éclater; on eroyait que ce serait pour le
J 5 fructidor, puis' pour le 16; mais le 16 ré
pondait au 2 septembre, et le directoire n'au
rait pas choisi ce jour de terrible mémoire.
Cependant l'épouvante des clichyens fut ex
treme. La police des inspecteurs, trompée par
de faux índices, leur avait persuade que l'évé
nement était fixé pour la nuit méme du 15 au
16. lIs se réunirent le soir en tumulte, dans
la salle des deux commissions. Bovere , le fou
gllellx réacteur, l'un des membres de la com
mission des anciens , lut un rapport de police,
d'aprés lequel deux cents députés allaient étre
arrétés dans la nuit. D'autres , courant él perte
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d'haleine , vinrent annoncer que les barrieres
étaient fermées, que quatre colonnes de trou
pes entraient dans París, et que le comité di
rigeant était réuni 3U directoire. lls disaient
aussi que l'hótel du ministre de la police était
tout éclairé. Le tumulte fut au cornble. Les
membres des deux commissions, qui auraient
dú n'étre que dix , et qui étaient une cinquan
taine, se plaignaient de ne pouvoir pas déli
hérer. Enfin on envoya vérifier, soit aux bar
rieres, soit al'hótel de la police , les rapport!'>
des agents, et ii fut reconnu que le plus grand
calme régnait partout. 00 déclara que les
agents de la poli ce ne pourraient pas étre

payés le lendemain, faute de fonds; chacun
vida ses poches pour fournir la somme néces
saire. On se retira. Les elichyens entourereut
Pichegru pour le décider a agir; ils voulaient
d'abord mettre les conseils en permanence,
puis réunir les émigrés et les chouans qu'ils
avaient daos Paris, y adjoindre quelques jeu
nes gens, marcher avec eux sur le directoire,
et enlever les trois directeurs. Pichegru dé
clara tous ces projets ridicules et inexécuta
hles , et répéta encore qu'il n'y avait rien a
faire. Les tetes folles du parti n'eu résolureut
pas moins de commencer le lendemain par
faire déclarer la permanence.
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Le directoire fut averti par sa police du
trouble des clichyens, et de leurs projets dés
espérés. Barras, qui avait dans sa rnain tous les
mayens d'exécution, résolut d'en faire usage
dans la nuit méme, Tout était disposé pour
que les troupes pussent franchir en quelques
heures le ccrcle constitutionnel. La garnisoIl
de Paris devait suffire en altendant. Un grand
exercice a feu fut cornmandé poul' le lende
main, afin de se ménager un prétexte. Per
sonne ne fut averti du moment, ni les minis
tres, ni les deux directeurs Rewbell et La
révelliere , de maniere que tout le monde
ignorait que l'événement al/ait avoir lieu. Cette
journée du 17 (3 septembre) se passa avec as
sez de calme; aucune proposition ne fut faite
aux conseils. Beaucoup de députés s'absen
taient, afin de se soustraire a la catastrophe
qu'ils avaient si imprudemment provoquée.
La séance du directoire eut lien comme a1'01'

dinaire. Les cinq directeurs étaient présents.
A quatre heures de I'apres-midi , au moment
oú la séance était finie, Barras, .prit RewhelL
el Larévelliere a part, et leur dit qu'il fallait
frapper la nuit méme , pour prevenir l'enne
mi. Illeur avaitdemandé quatre jours encore,
mais il devancait ce terme pourn'étre pas sur
pris, Les trois directeurs se rendirent alors
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chez RewbeIl, oú ils s'établirent, Ilfut convenu
d'appeler tous les ministres chez Rewhell, de
s'enferrner la, jusqu'a ce que l'événement fút
consommé, et de ne permettre apersonne d'en
sortir. On ne devait communiquer avec le de
hors que- par Augereau et ses aides-de-camp,
Ce projet arreté , les ministres furent convo
qués pour la soirée. Réunis tous ensemble avec
les trois directeurs, ils se mirent arédiger les
ordres et les proclamations nécessaires. Le pro
jet était d'entourer le palais du corps législa
tif, d'enlever aux grenadiers les postes qu'ils
occupaient, de dissoudre les commissions des
inspecteurs , de fermer les salles des deux con
seils , de Hxer un autre lieu de réunion , d'y
appeler les députés sur lesquels on pouvait
compter, et de leur faire rendre une loi contre
les députés dont on voulait se défaire. On
cornptait bien que ceux qui étaient ennemis
du directoire n'oseraient pas se rendre au nou
veau lieu de réunion. En conséquence , on ré
digea des proclamations annoncant qu'un grand
complot avait été formé contre la république,
que les principaux auteurs étaient membres
des deux commissions des inspecteurs , que
c'était de ces deux commissions que devaient
partir les conjurés; que, pour prévenir Ieur
attentat , le directoire faisait fermer les salles
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du corps législatíf, et indiquait un autre lo
cal, pour y réunir les députés fideles a la ré
publique. Les cinq-cents devaient se réunir au

.théátre de l'Odéon , et les anciens a l'amphi
théátre de l'École de Médecine. Un récit de la
conspiration, appuyé de la déclaration de Du
verne de Presle, et de la piece trouvée dans
leporte-feuille de d'Entraigues, était ajouté a
ces proclamations. Le tout fut imprimé sur-le
champ, et dut étre affiché dans la nuit sur les
murs de Paris. Les ministres et les trois direc
teurs resterent renfermés chez Rewbell , et Au
gereall partit avec ses aides-de-camp pour faire
exécuter le projet convenu.

Carnot et Barthélemy, retirés dans leur 10
gemenl du I...uxembourg, ignoraient ce qui se
préparait. Les clichyens, toujours fort agités,
encornbraient la salle des commissions. Mais
Barthélemy trompé fit dire que ce ne serait pas
pourcette nuit. Pichegru, de son coté, venait de
q uitter Schérer, et il assuraqlle rien n'était
encore préparé. Quelques mouvements de trou
pes avaient été aper<;us, mais c'était, disait-on,
a cause d'un exercice a feu, et on n'en concut
aucune alarme. Chacun rassuré se retira chez
soi. Rovere seul resta daos la salle des inspec
teurs, et se coucha dans un lit quío était destiné
pour celui des membres qui devait veiller,
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Vers minuit , Aogercau disposa toutes les
troupes de la garr.J.ison autour du palais , et fit
approcher une nombreuse artillerie. Le plus
grand calme régnait dans Paris, oú l'on n'en
tendait que le pas des soldats et le roulement
des canons. Il fallait, sans coup férir , enlever
aux grenadiers du corps législatif les postes
qu'ils occupaient. Ordre fut signifié au com
mandant Ramel, vers une heure du matin , de
se rendre chez le ministre de la guerreo Il refusa,
devinant de quoi il s'agissait, courut réveiller
l'inspecteur Rovere , qui ne voulut pas croire
encore au danger, et se hata ensuite d'aller
dans la caserne de ses grenadiers pour faire
prendre les armes a la réserve. Quatre cents
hommes a peu prés occupaient les diíférents
postes des Tuileries, la réserveétait de huit
cents. Elle fut sur-le-champ mise sous les ar
mes, et rangée en bataille dans le jardin des
Tuileries. Le plus grand ordre et le plus grand
silence régnaient dans les rangs.

Dix mille hommes apeu pres de troupes de
ligne occupaient les environs du cháteau , et
se disposaient a l'envahir. Un coup de canon
apoudre , tiré vers trois heures du matin, servit
<le signa!. Les commandants des colonnes se
présenterent aux différents postes. Un officier
vint de la part d'Augereau ordonncr a Ramel
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de livrer le poste du Pont-Tournant, qui com
muniquait entre le jardín et la place Louis XV;
mais Ramel refusa. Quinze cents hommes s'é
tant présentés a ce poste, les grenadiers, dont
la plupart étaient gagnés, le livrerent. La méme

chose se passa aux autres postes. Toutes les
issues du jardin et du Carrousel furent livrées,
et de toutes parts le palais se trouva envahi
par des troupes nornbreuses d'infanterie et de
cavalerie. Douze pieces de canon tout attelées
furent braquées sur le chatean. Il ne restait
plus que la réserve des grenadiers, forte de
huit cents hommes, rangée en hataille , et
ayant son cornmandant Ramel en tete. Une
partie des grelladiers étaient disposés a faire
leur devoir; les autres , travaillés par les agents
de Barras, étaient disposés au contraire a se
réunir aux troupes du directoire. Des murmures
s'élevérent dans les rangs. - Nous ne sommes
pas des Suisses , s'écrierent quelques voix. 
J'ai été blessé au J 3 vendémiaire par les roya
listes, dit un officier, je ne veux pas me battre
pour eux le 18 fructidor. - Ladéfection s'in
troduisit alors dans cette troupe.Le cornman
dant en second , Blanchard, l'excitait de ses
paroles et de sa présence. Cependant le coro
mandant Ramel voulait encore faire son devoir,
lorsqu'il recut un ordre , parti de la salle des
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inspecteurs, défendant de faire feu. Au mérne
instant, Augereau arriva ala tete d'un nombreux
état-major. - Commandant Ramel, dit-il , me
reconnaissez-vous pour chef de la 17"" divi
sion militaire? - Oui, répondit Ramel. - Eh
bien! en qualité de votre supérieur , je vous
ordonne de vous rendre aux arréts. - Ramel
obéit; mais il recut de mauvais traiternents de
quelques jacobins furieux , mélés dans l'état

major d'Augereau. Celui-ci le dégagea, et le fit
conduire au Temple. Le bruit du canon, et l'in
vestissement du cháteau avaient donné l'éveil
a tout le monde. Il était cinqheures du matin.
Les membres des commissions étaicnt accourus
a leur poste, et s' étaient rendus dans leur
salle. lls étaient entourés, et ne pouvaient plus
douter du péril. Une compagnie de soldats
placée aleur porte avait ordre de laisser entrer
tous ceux qui se présenteraient avec la médaille
de députés, et de n'en laisser sortir aueun. Ils
virent arriver leur collégue Dumas, qui arri
vait a son poste; mais ils lui jeterent un billet
par la fenétre , pour l'avertir du péril et l'en
gager as~ sauver. Augereau se fit remettre l'é
pée de Pichegrn et de Willot, et les envoya
tous deux au Temple, ainsi que plusieurs au
tres députés, saisis dans la salle des inspee
teurs.
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Tandis que eette opération s'exécutait centré
les conseils, le directoire avait ehargé un offi
cier de se mettre a la tete d'un détachement,
et d'aller s'emparer de Carnot et de Barthélemy.
Carnot, averti a temps, s'était sauvé de son
appartement, et il était parvenu as'évader par
une petite porte du jardin du Luxembourg
dont il avait la clef. Quant a Barthélemy, on
I'avait trouvé ehez lui , et on l'avait arrété.

Cette arrestation était embarrassante pour le
direetoire. Barras excepté, les directeurs étaient
charmés de la fuite de Carnot; ils désiraÍent
vivement que Barthélemy en Fit autant.I1s luí
firent proposer de s'enfuir. Barthélemj répon
dit qu'il y consentait , si on le faisait transpor
ter ostensiblement ,. et sous son nom, a Ham
hourg. Les direeteurs ne pouvaient s'engager
aune dérnarche pareille. Se proposant de dé
porter plusieurs membres du eorps législatif,
ils ne pouvaient pas traiter avec tant de faveur
l'nn de lenrs collegues. Barthélemy fut conduit
au Temple; ji y arriva en méme temps que
Pichegru, Willot, et les autres députés, pris
dans la commission des inspecteurs.

U était huit heures du matin : beaucoup de
députés , avertis, voulurent courageusement se
rendre a leur poste. Le président des cinq
cents , Sirnéon , et celui des anciens , Lafond-

rx. 20
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Ladebat, parvinrent jusqu'a leurs salles res
pectives, qui n'étaient pas encore fermées, et
purent occuper le fauteuil en présence de
quelques députés. Mais des officiers vinrent leur
intimer l'ordre de se retirer. lis n'eurent que le
temps de déclarer que la représentation natio
nale était dissoute. lis se retirerent chez l'un
d'eux, 00. les plus comageux méditerent une
nouvelle tentative. lis résolurent de se réunir
une seconde foís , de traverser Paris a pied, et
de se présenter, ayant leurs présidents en tete,
aux portes du Palais Législatif. Il était pres de
onze heures du matin. Tont Paris était averti
de l'événement; le calme de cette grande cité
n'en était pas troublé. Ce n'étaient plus les
passionsqui produisaient un soulevement ;
o'était un acte méthodique de l'autorité contre
quelques représentants. Une foule de curieux
encombraÍent les rues et les places publiques,
sans motdire. Seulementdes groupes détachés
des faubonrgs, et cornposés de jacobins , par
couraient .les rues en criant : Yive la: républi
que! ti bas les aristocrates ! lis ne trouvaient ni
écho , ni résistance dans la masse de la popu

lation. C'était snrtout autour du Luxembaurg
que leurs groupes s'étaient amassés, La, iis
criaient : Plve le directoire! et quelques-nns ,
viv« /Jarras!
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Le groupe des députés traversa en silence la

foule arnassée sur le Carrousel , et se présenta
aux portes des Tuileries. On leur en refusa
l'entrée; ils insistérent ; alors un détachement
les repoussa , et les poursuivit jusqu'a ce qu'ils
fussent dispersés: triste et déplorable specta
ele, qui présageait la proehaine et inévitable
domination des prétoriensl Pourquoi fallait-il
qu'une faction perfide eútobligé la révolution
a invoquer l'appui des baíonnettes? Les dé
putés ainsi poursuivis se retirerent , lesuns
ehez le président Lafond-Ladebat , les autres
dans une maison voisine. lis y délihéraient en
turnulte , et s'occupaient a [aire une protesta
tion ,lorsqu'ull officier vint leur signifier l~or
dne de se séparer. Un eertain nombred'entre
eux furent arrétés : c'étaient Lafond-Ladebat ,
Barbé-Marhois, 'I'roucon-Ducoudray, Bourdon
de l'üise ,Goupil de Préfeln, et quelques au
tres. Ils furenleonduits au Temple, oú déja
les avaient précédés les membres des deux
comrmssions.

Pendantcetemps, les députés direcloriaux
s'étaient rendus au nouveau líen assigné ponr
la rénnionducorps législatif. Les cinq-cents
allaient a l'Odéon , lesanciens a l'École de Mé
deeine. n était midi a pell prés vet ils étaient
encere pen nomhreux ; mais ,le nombre s'en

9,0.
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augmentait él ehaque instant , soit paree que
l'avis de cette eonvoeation extraordinaire se
eommuniquait de proche en proche, soit
paree que tous les ineertains, craignant de se
déclarer en dissidence , s'ernpressaient de se
rendre au nouveau eorps législalif. De mo
rnents en moments, on comptait les membres
présents; et enfin, lorsque les anciens furent au
nombre de cent vingt-six , et les cinq-cents au
nombre de deux eent cinquante-un , moitié
plus un pour les deux conseils , ils eommen
cerent a délibérer. Il y avait quelque embar
ras dans les deux assernblées , cal' l'acte qu'il
s'agissait de légaliser était un coup d'état ma
nifeste. Le prernier soin des deux eonseils fut
de se déclarer en permanence, et de s'avertir
réciproquement qu'ils étaient constitués, Le
député Poulain-Grandpré , membre des cinq
cents, prit le premier la parole.« -Les mesures
« qui out été prises, dit-il , le local que nous
« oeeupons, tout annonce qne la patrie a cou
r( ru de grands dangers, et qu'elle en eourt
r( encoré. Rendons graee au directoire : c'est a
« lui que nous devons le salut de la patrie.
« Mais ee n' est pas asscz que le directoire veille;
« il est aussi de notre devoir de prendre des
« mesures capables d'assurer le salut public ,
1( et la constitution de l'an 111. A cet effet, je
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« demande la formation d'une commission de
(( cinq membres. ))

Cette proposition fut adoptée, et la cornrnis
sion eomposée de députés dévoués au svsterne
du directoire. C'éraient Sieyes , Poulain-Grand
pré, Villers, Chazal et Boulay de la Meurthe,
On annon~a pour six heures du soir un mes
sage d u directoire aux deux conseils. Ce mes
sage contenait le récit de la eonspiration, telle
qu'elle était connue du direetoire, les deux
pieces fameuses dont nous avons déja parlé,
et des fragments de lettres trouvées dans les
papiersdes agents royalistes. Ces piéces ne con
tenaient que les preuves aequises; elles prou
vaient que Pichegru était en négociation avec
le prétendant , qu'Imbert-Colomes correspon
dait avec Blanckembourg, que Mersan et Le
merer étaient les aboutissants de la conspira
tion aupres des députés de Clichy, et qu'une
vaste association de royalistes s'étendait sur
toute la France, Il n'y avait pas d'autres noms
que ceux qui ont déjá été cités, Ces pie ces fi
rent néanmoins un ~rand effet. En apportant
la conviction morale, elles prouvaient l'im
possibilité d'employer les voies judiciaires ,
par I'insuffisance des témoignages directs et
positifs, La commission des cinq eut aussitót
la parole sur ce message. Le directoire n'ayant
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pas l'initiative des propositions , c'était a la
eommission des cinq a la prendre ; mais cette
comrnission avait le secret du directoire, et al
lait proposer la législation dn coup d'état con
venu d'avance. Boulay de la Meurthe , ehargé
de prendre la parole an nom de la commis
sion , donna les raisons dont on aeeompagne
habituellement les mesures extraordinaires,
raisons qui, dans la circonstance, étaient mal
heureusement trop fondées, Aprés avoir dit
qu'on se trouvait placé sur un champ de ba
taille, qn'il fallait prendre une mesure prompte
et décisive , et sans verser une goutte de sang,
réduire les conspirateurs a l'impossibilité de
nuire, il lit les propositions projetées. Les
principales consistaient a annuler les opéra
tions électoralesde quarante-huit départements,
a délivrer ainsi le eorps législatif de députés
voués a une faction, et a choisir dans le nom
bre les plus dangereux pour les déporter. Le
conseil n'avait presque pas le choix a l'égard
des mesures a prendre; la circonstance n'en
admettait pas d'autres que celles qu'on lui
proposait, et le directoire d'ailleurs avait pris
une telle attitude , qu'on n'aurait pas osé les
Iui refuser, La partie flottante et iIlcertail~e

d'une assembléc, que l'énergie soumet tou
jours, était rangée du cóté des direcroriaux ,

..
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et préte avoter tout ce qu'ils voudraient. Le
député Chollet demandait cependant un délai
de douze heures pour examiner ces proposi
tions; le cri aux voix l lui imposa silence. On
se boma a retrancher quelques individus de
la liste de déportation, tels que Thihaudeau ,
Doulcet de Pontécoulant , Tarbé, Crecy, De
torcy, Normand, Dupont de Nemours, Remu
sat , Bail1y, les uns comme bons patrio Ies, mal
gré leur opposition, les autres comme trop
insignifiants pour étre dangereux.Apres ces re
tranchements, on vota sur-Ie-champ les réso
lutions proposées. Les opérations électorales
de qnarante-huit départernents furent cassées.
Ces départements étaient les suivants: Ain, Ar
deche , Arriége,· Aube, Aveyron, Bouches-du
Rhóne , Calvados, Charente, Cher, Cóte-d'Or,
Cótes-du-Nord , Dordogne, Eure, Eure-et-Loir,
Gironde, Hérault, Ille-er-Vilaine, Indre-et
Loire, Loiret, Manche, Marne, Mayenne, Mont
Blanc, Morbihan;Moselle, Deux-Néthes.Nord ,
Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dóme , Bas
Rhin, Haut-Rhin, Bhóne , Haute-Saóne , Saóne
et-Loire , Sarthe, Seine, Seine-inférieure, Seine
et-Marne, Seine-et-Oise , Somme, Tarn, Var,
Vaucluse, Yonne. Les députés nommés par
ces départements étaient exclus du eorps lé
gislatif. Tous les fonctionnaires, tels que juges
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OU administrateurs municipaux, élus par ces
départernents, étaient exclus aussi de leurs
fonctious. Etaient condarnnés ala déportation ,
dans un lieu choisi par le directoire, les indi
vidus suivants : dans le conseil des cinq-cents ,
Aubry, Job Airné, Bayard, Blain, Boissy-d'An

glas, Borne, Bourdon de l'Oise, Cadroi, Cou
chery, Delahaye, Delarue, Doumére , Dumo

lard, Duplantier, Duprat, Cilbert-Desmolieres,
Henri Lariviere , Imbert-Colomes , Camille Jor
dan, Jourdan des Bouches-du-Bhóne , Gau,
Lacarriere , Lemarchant-Gomicourt, Lernerer,
Mersan , Madier, Maillard, Noailles, André,
Mac.Curtain, Pavée , Pastoret , Pichegru, Po
lissart , Praire-Montaud , Quatremére-Quincy,
Saladin, Siméon, Vauvilliers, Vaublanc, Vil
laret-Joyeuse , Willot : dans le conseil des an
ciens, Barbé-Marbois, Dumas, Ferraut-Vail
lant, Lafond-Ladebat , Laumont, Muraire,
Murinais, Paradis, Portalis, Bovere , Troncón
Ducoudray.

Les deux directeurs Carnot et Barthélemy ,

l'ex-ministre de la poli ce Cochon, son employé
Dossonville, le commandant de la garcle du
eorps législatif Ramel, les trois agents roya
listes Brottier, Laville-Heurnois , Duverne de
Presle, étaient condamnés aussi a la deporta
tion. On ne s'en tint pas la : les journalistes
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n'avaient pas été moins dangereux que les dé
putés , et on n'avaitpas plus de moyens de les
frapper judiciairement. On résolut d'agir ré
volutionnairement a leur ég.ard, eomme a l'é
gard des membres du eorps législatif. On con
damna a la déportation les propriétaires, édi
teurs et rédacteurs de quarante-deux jonrnaux;
cal' aucunes couditions n'étant alors imposées
aux journaux poli tiques , le nombre en était
immense, Dans les quarante -deux figurait la
Quotidienne. A ces dispositions contre les in
dividus , on en ajouta d'autres, ponr renforeer
l'autorité du dírectoire, et rétablir les lois ré
volutionnaíres que les cinq-cents avaient abo
lies ou rnodifiées. Ainsi le directoire avait la
nomination de tous les juges et magistrats
municipaux, dont l'élection était annulée dans
quarante-huit départements. Quant aux places
de députés, elles restaient vacantes. Les arti
eles de la fameuse loi du 3 brumaire , qui
avaient été rapportés, étaient remis en vigueur,
et méme étendus, Les parents d'émigrés, exclus
par eette loi des fonctions publiques jusqu'á
Ia paix, en étaient exc1us par la 10i nouvelle ,
jnsqu'au terme de quatre ans aprés la paix; ils
étaient privés en outre des fonctions électo
rales. Les émigrés, rentrés 50US prétexte de
demandar leur radiation, devaient sortir sous
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vingt-quatre heuresdes communes dans lesquel
les ils se trouvaient, et sous quinze jours du ter
ritoire. Ceux d'entre eux qui seraient saisis en
contravention devaient subir l'applieation des
lois sous vingt-quatre heures. Les lois qui rap
pelaient les prétres déportés., qui les dispen
saient du serment et les obligeaient a une
simple déclaration, étaient rapportées, Toutes
les lois sur la police des euItes étaient rétablies.

Le directoire avait la faculté de déporter, sur
un simple arrété., les prétres qu'il saurait se
mal conduire. Quant aux journaux, il avait a
l'avenir la faculté de supprimer ceux qui lui
paraitraient dangereux. Les sociétés poli tiques ,
c'est-á-dire les clubs étaient rétablis; mais le
directoire était armé contre eux de la méme

puissance qu'on lui donnait contre les jour
naux; il pouvait les fermer avolonté. Enfin,
ce qui n'était pas moins important que tout
le reste, l'organisation de la garde nationale
était suspendue , et renvoyée a d'autres temps.

Aucune de ces dispositions n'était sangui
naire, cal' le temps de l'effusion du sallg était
passé ; mais elles rendaient au directoire une
puissance toute révolutionnaire. Elles furent
votées le 18 fructidor an V (4 septembre) au
soir, dans les cinq-cents. Aueune voix ne s'é

leva contre leur adoptjon ; qnelques députés
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applaudirent, la rnajorité fut sileucieuse et
soumise. La résolution qui les contenait fut
portée de suite aux anciens, qui étaient en
permanence comme les cinq-cents , et qui at
tendaient qu'on leur fournit un sujet de déli
bération. La simple lecture de la résolution el
du rapport les occupa jusqu'au matin du '9.
Fatigués d'une séance trop longue, ils s'ajour
nerent pour quelques heures. Le directoire,
qui était impatient d'obtenir la sanction des
anciens, et de pouvoir appuyer d'une loi le
coup d'état qu'il avait frappé, envoya un mes
sage au corps législatif. - «Le directoire, di
sait ce message, s'est dévoué pour sauver la
liberté, rnais ji compte sur vous pour l'appuyer.
C'est aujourd'hui le 19, el vous n'avez encore
rien fait pour le seconder. »-La résolution fut
aussitót approuvée en loi, et envoyée- au di
rectoire.

A peine fut-il muni de cette loi, qu'il se
háta d'en user, voulant exécuter son plan avec
promplitude, et aussitót apres faire rentrer
toutes choses dans l'ordre. Un grand nombre
de condamnés a la déportation s'étaient en
fuis, Carnot s'était secretement dirigé vers la
Suisse. Le directoire aurait voulu {aire évader
Barthélemy , qui s'obstina par les raisons qui
ont été rapportées plus haut. Il choisit sur la
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liste des déportés quinze individus , jugés ou
plus dangereux ou plus eoupables, et les des
tina a une déportation , qui pour quelques
uns fut aussi funeste que la mort. On les fit
partir le jour méme , dans des chariots grillés,
pour Rochefort, d'oú ils durent étre transpor
tés sur une frégate a la Guyane. C'étaient Bar
tliélemy , Pichegru, Willot, ainsi traités acause
ou de leur importance ou de leur culpabilité;
Hovere , a cause de ses intelligences connues
avec la faction royaliste; Aubry, a cause de
son role dans la réaction; Bourdon de l'Oise ,
Mnrinais , Delarue, a cause de leur conduite
dans les cinq-cents; Ramel, acause de sa con
duite 11 la tete des grenadiers; Dossonville , a
cause des fonctions qu'il avait remplies aupres
de la commission des inspecteurs ; Troncen
Ducoudray, Barbé-Marbois , Lafond-Ladehat ,
acause, non de leur culpabilité, car ils étaient
sincerement attachés a la république, mais de
leur influence dans le conseil des anciens ;
enfin Brottier et Laville-Heurnois , a cause de
leur conspiration. Leur cómplice Duverne de
Presle fut ménagé en considération de ses ré

vélations. La haine eut sans doute sa part or
dinaire dans le choix des victimes, car il n'y
avait que Pichegru de réellement dangereux
parmi ces quinze individus. Le nombre en fut
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porté a seize, par le dévouernent du nommé
Letellier, domestique de Barthélemy, qui de-o
manda a suivre son maitre. On les fit partir
sans délai, et ils furent exposés, comme il ar
rive toujours , a la hrutalité des subalternes.
Cependant le directoire ayant appris que le
général Dutertre, chef de l'escorte, se condujo
sait mal envers les prisonniers, le rernplaca
sur-le-charnp. Ces déportés pour cause de roya
lisme allaient se retrouver a Sinamari, acoté
de Billaud - Varennes et de Collot - d'Herbois.
Les autres déportés furent destinés a l'ile d'o
leron.

. Pendant ces deux jours, Paris demeura par
faiternent calme. Les patriotes des faubourgs
trouvaient la peine de la déportation trop
douee; ils étaient habitués a des mesures ré
volutionnaires d'une autre espece. Se coníiant
dans Barras et Augereau, ils s'attendaient a
mieux, lis forrnerent des groupes, et viurent
sous les fenétres du directoire erier: Fioe la
République! vive le Directoire l vive Barras!
lis attrihuaient la mesure a Barras, et dési
raient qu'on s'en remit aluí, pendautquelques
jours , de la répression des aristoerates. Ce
pendant ces gr9upes 'peu uombreux ne trou
blérent aueunement le repos de Paris, Les
sectionnaires de vendémiaire , qu'on aurait vus
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bientót , sans la loi du 19, réorganisés en garde
nationale, n'avaient plus assez d'énergie pour
prendre spontanément les armes. lis laisserent
exécuter le oCoup d'état sans opposition.Du
reste, l'opinion restait incertaine, Les républi
cains sinceres voyaient bien que la faction
royaliste avait rendu inévitable une mesure
énergique ,mais ils déploraient la violation des
lois et l'intervention du pouvoir militaire, Ils
doutaient presque de la culpabilité des con s
pirateurs. en voyant un hommecomme Car
not, confondu dans leurs rangs. lis craignaient
que la haine n'eút trop influé sur la rlétermi

nationdu directoire. Enfin, me me en jugeant
ses vdéterminations commenécessaires, ils
étaienttrrstes , et ils avaieat raison ; .car ,il de
venaitévident que cette constitution, dans
laquelle ils avaient mis tout leur espoir , ri'é

tait pas le terme de nos trouhles et de nos dis
cordes. La masse de la population sesoumit ,
et sedétacha beaucoup en ce jonr des événe

ments politiques. On l'avaitvue, le 9 thermidor,
passer de la haine contre rancien régime a la
haine centre la terreur. Depuis , elle m'avait
voulu intervenir dans lesaffaires que pour
réagir contre le directoire, qu'elle confondait
avec la convention et le comité de salnt public.
Effrayée aujoued'hui dp l'fmergi,p de ce direc-
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toire , elle vit dans le 18 fructidor l'avis de
demeurer érrangereaux événements. Aussi vit
on, depuis ce jour, s'attiédir le zele politiqueo

Telles devaient étre les conséqueneesdu
eoup d'état da l8 fructidor. On a dit qu'il
était devenu inutile a l'instant oú il fut exé

euté, que le direetoire en cffrayant la faction
royaliste avait déja réussi alui imposer , qu'en
s'obstinant a [aire le coup d'état, il avait pré
paré l'usurpation militaire, par l'exemple de
la violation des lois. Mais, eomme nous l'avons
déja dit, la faction royaliste n'était intimidée
que pónr un moment ; a l'arrivée du prochain
tiers elle aurait infailliblement tout renversé ,

et emporté le directoire. La gl1erre eivile eút
alors été établie entre elle et les armées. Le
directoire, en prévenant ce moment et en le
réprimant a propos, empéeha la guerre civile;
et, s'il se mit par la sous l'égide de la puis
sanee militaire, il subit une triste mais inévi

table nécessité. La légalité était une illusion a
la suite d'une révolution comme la nótre. Ce
n'est pas a l'abri de la puissance légale que
tous les partis pouvaient venir se soumettre et
se reposer; il fallait une puissance plus forte,
pour les réprimer , les rapprocher, les fondre,
et ponr les protéger tous contre l'Europe en
armes: et cette pnissance , c'était la puissance
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militaire. Le directoire , par le 18 fructidor,
prévint done la guerre civile, et lui substitua
un coup d'état , exécuté avec force, mais avee
tout le calme et la modération possibles dans
les temps de révolution.
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CHAPITRE V.

Conséquences du IR fructidor. - Nomination de Merlin
, de Douai et de Francois de Neufeháteau en remplace

ment des deux directeurs déportés. - Révélations tar
dives et disgr~ce de Moreau.-Mort de Hoche.- Rem
boursemenl des deux tiers de la dette. - Loi contre les
ci-devanl nobles. - Bupture des conférences de LilIe
avec I'Anglelerre. - Conférences d'Udine. - Travaux

de Bonaparte en Italie; fondation de la république ci
salpine; arbitrage entre la Valteline et les Grisons;
constitution ligurienne; établissements dans la Médi
terranée, - Traité de Campo-Formio.- Retour de Bo

naparte ~ Paris; féte triomphale.

LE J 8 fructidor jeta la terreur dans les rangs
des royalistes. Les prétres et les émigrés, déjá
rentrés en grand nombre, quitterent París et
les grandes vil/es, pour regagner les frontieres.

IX. 21
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Ceux qui étaient préts a rentrer , s'enfoncérent
de nonvean en AIlemagne et en Suisse, Le direc
toire venait d'étre réarrné de toute la puissance

révolutionnaire par la loi du 19, et personlle
ne voulait plus le braver. Il commen<{a par ré

former les administrations , ainsi qu'il arrive
toujours achaque changement de systeme , et
appela des patriotes prononeés ala plupart des
places. Il avait anommer a toutes les fonctions
électives, dans quarante-huit départements, et
il pouvait ainsi éteudre beauconp son influen
ce, et multiplier ses partisans, Son premier
soin devait étre de remplacer les deux direc
teurs, Carnot et Barthélemy. RewheIl et La
révelliere , dont le dernier événement avait sin
gulierement augmenté l'influence, ne voulaient
pas qu'on püt les aecuser d'avoir exclu deux
de leurs collegues , pour rester mal tres du
gouvernement. l1s exigerent donc que ron
demandát sur-Ie-champ rau eorps législatif la
nominatian de deux nouveaux directeurs, Ce
n'était point l'avis de Barras, et encore moins
d'Augel'eau. Ce général était enchanté de la
journée du ] 8 'fructidor , et tout fiel' de l'avoir
si bien conduite, En se rnélant aux événements,

il avait pris gol't·a la palitiqne et au pouvoir,
et avait concu l'amhition de siéger au diree
toire. Il voulait que les trois directeurs , sans



DlRECTOIRE (1797)' 323
demander des collegues au corps Iégislatif ,
l'appelassent a siéger aupres d'eux. On ne sa
tisfit point a eette prétention, et il ne lui resta
d'autre moyen pour devenir directeur, que
d'obtenir la majorité dans les conseils. Mais il
fut encore décu dans cet espoir. Merlín de
Douai, ministre de la justice, et Francois de
Neufcháteau, ministre de l'intérieur, l'empor
terent d'un assez grand nombre de voix sur
leurs concurrents. Masséna et Augereau furent,
apres eux, les deux candidats qui réunirent le
plus de suffrages. Masséna en eut quelques-uns
de plus qu'Augereau. Les deux nouveaux di
recteurs furent installés avec l'appareil accou
turné. Ils étaient républicains , plutót ala ma
niere de Rewbell et de Larévelliere , qu'a la
maniere de Barras; ils avaient d'ailleurs d'autres
habitudes et d'autres mceurs. Merlin était un
jurisconsulte; Francois de Neufcháteau un
homme de lettres. Tous deux avaient une
maniere de vivre analogue aleur profession, et
étaient faits pour s'entendre avec Rewbell et
Larévelliere. Peut-étre eüt-il été adésirer, pour
l'influence et la considération du directoire
aupres de nos armées, que l'un de nos géné
raux célebres y fút appelé.

Le directoire remplaca les deux ministres
appelés au directoire, par deux admínistrateurs

21.
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excellentspris dans la province. Il espérait ainsi
composer le gouvernement d'hornmes plus
étrangers aux intrigues de Paris, et moins ac
cessibles a la faveur. Il appela a la justice
Lamhrechts , qui était commissaire pres l'admi
nistration centrale du départernent de la Dyle ,
e' est-á-diré préfet ; e' était un magistrat integre.
Il placa a l'intérieur Letourneur, cornmissaire
pres l'administration centrale de la Loire-Infé
rieure, administrateur capable, actif et probe,
mais trop étranger a la capitale et a ses usages,
pour n'étre pas quelquefois ridicule a la tete
d'une grande administration.

Le directoire avait lieu de s'applaudir de la
maniere dont les événements s'étaient passés.
Il était seulement inquiet du silence du général
Bonaparte, qui n'avait plus écrit depuis long
ternps , et qui n'avait point envoyé les fonds
promis. L'aide-de-carnp Lavalette n'avait point
paru au Luxembourg pendant l'événement, et
on soupc;onna qu'il avait indisposé son général
contre le directoire, et lui avait donné de faux

'renseignemeuts sur l'état des choses. M. de
Lavalette, en effet , n'avait cessé de conseiller
a Bouaparte de se tenir a part, de rester
étranger an conp d'état , et de se horner au
secours qu'il avait donné an directoire par ses
proclamations. Barras el Augereau mandérent
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M. de Lavalette, lui firent des menaces, en lui
disant qu'il avait sans doute trompé Bonaparte,
et ils lui déclarerent qu'ils l'auraient fait arre
ter, sans les égards dos a son général. M. de
Lavalette partit sur-le-charnp pOOl' I'Italie. Au
gereau se háta d'écrire au général Bonaparte et
a ses amis de I'armée , pour peindre l'événe
ment SOtIS les couleurs les plus favorables.

Le directoire, mécontent de Moreau , avait
résolu de le rappeler , mais il recut de lui une
lettre qui fit la plus grande sensation. Morean
avait saisi lors du passage du Hhin les papiers
du gélléral Klinglin, et y avait trouvé toute la
correspondance de Pichegru avec le prince de
Condé. Il avait tenu cette correspondance se
crete; mais iI se décida ala faire connaitré au
gouvernement au mornent du 18 fructidor. II
prétendit s'étre décidé avant la counaissance
des événernents du 18,. et afín de fournirau di
rectoire la preuve dont il avait hesoin ponr
confondre des ennemis redoutables. Mais on
assure que Morean avait re<;u par le télégraphe
la nonvelle des événements dans la journée
méme du 18, qu'alors il s'était háté d'écrire,

pour faire une dénonciation qui ne compro
mettait pas Pichegrn plus qu'il ne l'était , et qui
le déchargeait lui-rnéme d'nne grande res pon
sabilité. Quoi qu'il en soit de ces diflérentes
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suppositions, il est clair que Moreau avait
gardé long-temps un secret important , et ne
s'était décidé ale révéler qu'au moment méme
de la catastrophe. Tout le monde dit que, n'é
tant pas assez républicain poul' dénoncer son
ami, il n'avait pas été cependant ami assez
fidele pour gal'del' le secret jusqu'au hout, Son
caractére politique parut la ce qu'il était , e' est
á-dire faible, vacillant et incertain. Le direc
toire l'appela a Paris pour rendre compre de
sa conduite, En examinant cette col'l'espon
dance, il Y trouva la confirmation de tout ce
qu'il avait appris sur Pichegru , et dut regretter
de n'en avoir pas eu connaissance plus tót, Il
trouva aussi dans ces papiers la preuve de la
fidélité de Moreau a la république; mais il le
punit de sa tiédeur et de son silence en lui
ótant son commandement, et en le laissant
sans emploi aParis.

Hoche, toujours a la tete de son armée de
Sarnbre-et-Meuse , venait de passer un mois en
tier dans les plus cruelles angoisses. Il était a
son quartier - général de Wetzlar, ayant une
voiture toute préte pour s'enfuir en Allemagne
avec.sa jeune femme, si le partí des cinq-cents
l'ernportait, C'est cette circonstance seule qui,
pour la premiére fois, le fit songer a ses inté
réts , et a réunir une somme d'argent pour
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suffire ases besoins pendant son éloignement;
on a vu déja qu'il avait prété au directoire la
plus grande partie de la dot de sa femme. La
nouvelle du 18 fructidor le combla de joie, et
le délivra de toute crainte ponr Iui-mérne, Le

directoire, pour récompenser son dévouement,
réunit les deux grandes armées de Sambre-et
Meuse et du Rhin en une seule , SOU5 le nom
d'armée d'AlIemagne, et lui en donna Iecom
mandement. C'était le plus vaste commande
ment de la républiqne. Malheureusement la
santé du jeune générallle lui permit guere de
jouir du triomphe des patriotes , et des térnoi

gnages de confiance du gouvernement. Depuis
quelque temps une toux secheet fréquente ,
des convulsions nerveuses, alarmaient ses amis
et ses médecins. Un mal inconnu consumait ce
jeune homme, naguere pleinde santé , et qui
joignait a ses talents l'avantage de la beauté et
de la vignenr la plus maje. Malgré son état, il
s' occupait d'organiser en une seule IC6 deux ar
mées dont il venait de recevoir le commande

ment , et il songeait toujours a son expédition
d'Irlande , dont le directoire voulait faire. un
moyen d'épouvante contre l'Angletene.~Iais

sa toux devint plus violente vers les derniers
jours de fructidor, et il cornrnenca a souffrir
des doulcurs iusupportables, Ou souhaitait
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qu'il suspendit ses' travaux, mais il ne le voulut
paso Il appela son médecin et lui dit : Donnez
moi un remede pour la fatigue, mais que ce
remede ne soit pas le reposo Vaincu par le
mal, il se mit au lit le premier jour complé
mentaire de l'an V (17 septembre), et expira
le lendemain, au milieu des douleurs les plus
vives. L'armée fut dans la consternation, car
elle adorait son jeune général. Cette nou
velle se répandit avec rapidité , et vint af
fliger tous les républicains , qui comptaient
sur les talents et sur le patriotisme de Hoche.
Le bruit d'empoisonnement se répandit sur
le-champ; on ne pouvait pas croire que tant
de jeunesse, de force, de santé, succombas
sent par un accident naturel. L'autopsie fut
faite; l'estomac et les intestins furent exa
minés par la Faculté, qui les trouva remplis
de taches noires, et qui, sans déclarer les
traces du poi son , parut da moins y croire. On
attribua l'empoisonnement au directoire, ce
qui était absurde , car personne au directoire
n'était capable de ce crime, étranger a nos
moeurs , et personne surtout n'avait intérét a
le commettre. Hoche, en effet, était l'appui le
plus solide du directoire, soit contre les raya
listes, soit contre l'ambitieux vainqueur de
l'Italie. On suppasa avec plus de vraisemblance
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qu'il avait été empoisonné dans l'Ouest. Son
médecin crut se sonvenir que l'altération de sa
santé datait de son dernier séjour en Bretagne,
lorsqu'il alla s'y embarquer pour qrlande. On
imagina, du reste sans preuve, que le jeune gé
néral avait été empoisonné dans un repas qu'il
avait donné ades pel'sonnes de tous les partis,
poul' les rapprocher.

Le directoire fit préparer des obseques ma
gnifiques; elles eurent líen au Charnp-de-Mars,
en présence de tons les corps de l' état , et an
milieu d'un concours immense de peuple. Une
armée considérable suivait le convoi ; le vieux
pére du général conduisait le deuil. Cette
pompe fit une impression profonde, et fut
une des plus helles de nos temps héroíques.

Ainsi finit l'une des plus belles et des plus
intéressantes vies de la révolntion. Cette fois
du moins ce ne fut pas par l'échafaud. Hache
avait vingt-neuf ans. Soldat aux gardes fran
s:aises, iI avait fait son éducation en quelqnes
mois. An conrage physique dn soldat il joignait
un caractere énergique, une intelligence supé
rieure, une grande connaissance des hommes,
l'entente des événements politiques, et en fin
le mobile tout-puissant des passions, Les sien
nes étaient arden tes , et furent peut-étre la
seule cause de sa mort. Une circonstance
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particuliére ajoutait a l'intérét qu'inspiraieut
toutes ses qualités : toujours il avait vu sa for
tune interrompue par des accidents imprévus;
vainqueur aWissembourg .etprétaentrer dans
la plus belle carriere, il fut tout-a-coup jeté dans
les cachots : sorti des cachots pour aller se consu
mer en Vendée, il Y remplit le plus beau role
politique, et, al'instant oú il allait exécuter un
grand projet sur l'Irlande, une tempéte et des
mésintelligences l'arréterent encore : trans
porté a l'armée de Sarnbre-et-Meuse , il y rem
porta une belle victoire, et vit sa marche sus
pendue par les préliminaires de Léoben : enfin,
tandis qu'a la tete de l'arrnée d'Allemagne et
avec les dispositions de l'Europe., il avait en
core un avenir immense, il fut frappé tout-á
coup au milieu de sa carriére , et enlevé par,
une maladie de quarante-huit heures, Du reste,
si un heau souvenir dédommage de la perte
de la vie, il ne pouvait étre mieux dédom
rnagé de perdre si tót la sien ne. Des victoires,
une grande pacification, l'universalité des ta
lents, une probité sans tache, l'idée répandue
chez tous les républicains qu'il aurait lutté
seul contre le vainqueur de Hivoli et des Py
ramides , que son ambition serait restée répu
blicaine et eút été un obstacle iuvincihle pour
la grande arnbition qui prétendait al! tróne , en
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un mot, des hauts faits, de nobles conjectures,
et vingt-neuf ans , voilá de quoi se compose
sa mémoire, Certes , elle est assez helle ! ne le
plaignons pas d'étre mort jeune : il vaudra
toujours mieux pour la gloire de Hoche, Klé
ber, Desaix, de n'étre pas devenus des maré
chaux. Ils out eu l'honneur de mourir ci
toyens et libres, sans étre réduits comme

, Moreau a chercher un asile daos les armées
étrangeres.

Le gouvernement donna l'armée d'Allema
gne a Augereau, et se déharrassa ainsi de sa
turbulence, qui commencait a devenir incom
mode a París.
L~ directoire avait fait en quelques. jours

tous les arrangements qu'exigeaint les circons
tances; mais il lui restait a s'occuper des fi
nances. La loí du 19 fructidor , en le délivrant
de ses adversaires les plus redoutables, en ré

tablissant la loí du 3 hrumaire , en lui donnant
de nouveaux moyens de sévérité contre les
émigrés et les prétres , en l'armant de la faculté
de supprimer les journaux, et de fermer les
sociétés politiques dont l'esprit ne lui eonvien
drait pas, en luí permettant de remplir toutes
les plaees vacantes apres l'annulation des élec
tions, en ajournant indéfiniment la réorgani
sation des gardes nationales, la loi du 19fruc-
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tidor lui avait rendu tout ce qu'avaient VOUl~l

lui ravir les deux conseils , et y avait mérne

ajouté une espece de toute-puissance révolu
tionnaire. Mais le directoire avait des avantages
tout aussi importants a recouvrer en matiere
de finances; cal' on n'avait pas moins voulu le
rédnire sous ce rapport que sous tous les au
tres. Un vaste projet fut présenté pour les
dépenses et les recettes de l'an VI. Le premier
soin devait étre de rendre au directoire les
attributions qu'on avait voulu lui óter , relati
vement aux négociations de la trésorerie, a
l'ordre des paiements, en un mot , a la maní
pulation des fonds. Tous les articles adoptés
a cet égard par les conseils , avant le 18 fruc
tidor, furent rapportés. Il fallait songer ensuite
ala création de nouveaux impóts , pour soula
gel' la propriété fonciere trap chargée, et por-

•ter la recette au niveau de la dépense, L'éta-
blissement d'une loterie fut autorisée; il fut
établi un droit sur les chemins et un autre sur
les hypotheques. I ..es droits de l'enregistrement
furent régularisés de maniere a en accroitre
considérablerncnt le produit; les droits sur les
tabacs étrangers furent augmentés. 9d:ce a
ces nouveaux moyens de recette , on put ré
duire la contribution fonciere a 228 millions ,
et la contribution personnelle a 50, et porter
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cependant la somme totalc des revenus pour
l'an VI a 6J 6 millions. Dans cette somrne , les
ventes supposées de biens nationaux n'étaient
évaluées que pour 20 millions,

La reeette se trouvant élevée a 616 millions
par ces différents moyens, il fallait réduire la
dépense a la mérne somme. La guerre n'était
supposée dcvoir coúter eette auuée, méme dans
le cas d'une nouvelle eampagne, qne 283 mil
lions. Les autres services généraux étaient éva-

. lués a 2.47 millions, ce qui faisait en tout 530
millions, Le serviee de la dette s'élevait a lui
seul á 258 millions; et si on I'eút fait intégra
lement, la dépense se fUt élevée a un taux

fort supérieur aux moyens de la république.
On proposa de n'en payer que le tiers, c'est
á-diré 86 millions. De cette maniere, la guerre,
les services généraux et la dette ne portaicnt
la dépense qu'á 6[6 millions, montant de la
recette. Mais pour se renfermer dans ces bor
nes, il fallait prendre un partí décisif a l'égard
de la dette. Depuis l'abolitiou du papier-rnon
naie el le retour du numéraire, le service des
intéréts n'avait pu se faire exactement. On avait
payé un quart en numéraire , el trois quarts
en bons sur les hiens nationaux , appelés bons
des trois-quarts.Céieu; en quelque sorte, eomme
si on cut payé un quart en argent et trois
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quarts en assignats.La dette n'avait done gllere
été servie jusqu'ici qu'avec les ressources pro
venant des hiens nationaux, et il devenait ur- '
gent de prendre un parti a cet égard, dans
l'intérét de l'état et des créauciers, Une dette
dont la charge armuelle montait a258 millions,
était véritablement énorme pour cette époque.
On ne connaissait point encore les ressources
du crédit et la puissance de l'amortissement.
Les revenus étaient bien moins considérables
qu'ils ne le sont devenus, cal' on n'avait pas en
le temps de recueillir encore les bienfaits de
la révolution; et la France, qui a pu produire
depuis un milliard de contributions générales,
pouvait a peine alors donner 616 millions.
Ainsi la dette était accablante, et l'état se trou
vait dans la situation d'un particulier en fail
lite. On résolut done de continuer a servir
une partie de la dette en numéraire , et, au •
lieu de servir le reste en bons sur les biens
nationaux, d'en rembourser le capital mérne
avec ces biens. On voulait en conserver un
tiers seulement; le tiers conservé devait s'ap
peler tiers consolidé, et demeurer sur le grand
Iivre avec qualité de .. rente perpétuelle. Les
deux autres tiers devaient étre remboursés au
capital de vingt fois la rente, et en bons rece- •
vablcs en paiement des hiens nationaux. Il est
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vrai que ces bons tombaient dans le commerce
a moins du sixieme de leur valeur , et que
ponr ceux qui ne voulaient pas acheter des
terres , c'était une véritable banqueroute.

Malgré le calme et la docilité des conseils
depuis le 18 fructidor, cette mesure excita une
vive opposition. Les adversaires du rembourse
ment soutenaient que c'était une vraie banque
route; que la dette, al' origine de la révolution,

• avait été mise sous la sauvegarde de l'honneur
national, et que c'était déshonorer la républi
qne, que de rembourser les deux tiers; que les
créanciers qui n'acheteraient pas des hiens
perdraient les neuf dixiemes en négociant leurs
bons, cal' l'émission d'une aussi grande quan
tité de papier en avilirait cousidérablement la
valeur; que méme , sans avoir des préjugés
contre 1'origine des hiens, les créanciers de
I'état étaient pour la plupart trop pauvres ponr
acheter des terres; que les associations pour
acquérir en commun étaient impossibles ; que,
par conséqnent , la perte des nenfdixiemes du
capi tal était réel1e pour la plupart; que le tiers
prétendu consolidé, et a l'abri de réduction

-ponr l'avenir , n'était que promis; qu'un tiers
promis valait moins que trois tiers promis;
qu'enfin si la répnblique ne pouvait pas, daos
le moment, snffire a tout le service de la dette ,
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il valait mieux ponr les créanciers attendre ,
comme its avaient fait jusqu'ici , mais attendre
avec l'espoir de voir Ieur sort amélioré , q u'étre
dépouillés sur-le-champ de leur créance, Il y
avait mérne beaucoup de gens qui auraient
voulu qu'on distinguát entre les différentes es
peces de rentes inscrites au grand-livre, et qU'OIl
ne soumit au remboursement que celles, qui
avaient été acquises a vil prix. Il s'en était

vendu en effet a 10 et 15 francs , et ceux qui
les avaient achetées gagnaient encore beau
coup malgré la réduction au tiers.

Les partisans du projet du directoire répon
daient, qu'un état avait le droit, comme tout
particulier, d'abandonner son avoir ases créan
ciers, quand il ne pouvait plus les payer; que
la dette surpassait de beaucoup les moyens de
la république, et que dans cet état , elle avait
le droit de leur abandonner le gage méme de
cette dette, c'est-a-dire les biens ; qu'en ache
tant des terres ils perdraient fort pell; que
ces tcrres s'éleveraient rapidement dans leurs
mains , pour remonter aleur ancienne valeur,
et qu'ils retrouveraient ainsi ce qu'ils avaient
perdu; qu'il restait J ,300 millions de bien s
(le milliard promis aux armées étaut trans
porté aux créanciers de l'état), que la paix.
érait prochaine, qu'á la paix les bons de rem-
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boursement devaient seuls étre recus en paie
ment des biens nationaux; que, par consé
quent, la partie du capital remboursée, s'éle
vant a environ 3 milliards, trouverait aacqué

rir 1,300 rnillions de biens, et perdrait tont
au plus les deux tiers au lieu des neuf dixie
mes; que du reste les créanciers n'avaient pas
été traités autrement jusqu'ici; que toujours
on les avait payés en biens, soit qu'on leur
donnát des assignats, ou des bons de trois-quarts ;
que la république était obligée de leur donner
ce qu'elle avait; qu'ils ne gagneraient rien a
attendre, cal' jamais elle ne pourrait servir
toute la dette ; qu'en les liquidant, leur sort
était fixé; que le paiement du tiers consolidé
commencait sur-le-champ , cal' les moyens de
faire le service existaient , et que la républi
que de son coté était délivrée d'un fardean
énorme; qu'elle entrait par-la dans des voies
réguliéres , qu'elle se présentait a l'Enrope
avec une dette devenue légére , et qu'elle al

lait en devenir plus imposante et plus forte
ponr obtenir la paix; qu'enfin 011 ne pouvait
pas distinguer entre les différentes rentes sui
vant le prix d'acquisition , et qu'il fallait les
traiter toutes également.

Cette mesure était inévitable. La répnblique
faisait ici cornme elle avait toujours fait : tous

IX. 2~
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les engagements au-dessus de ses forces, elle les
avait remplis avec des terres, au prix oú elles
étaient tombées. C'est en assignats qu'elle avait
acquitté les ancienues charges, ainsi que toutes
les dépenses de la révolution, el c'est avec des
terres qu'elle avait acquitté les assignats. C'est
en assignats, c'est-a-dire encore avec des terres,
qn'elle avait servi les intéréts de la dette , el
c'est avec des terres qu'elle finissait par en ac
quitter le capital lui-méme. En un mot , elle
donnait ce qu'elle possédait, On n'avait pas
autrement liquidé la dette aux États-Unis. Les
créanciers avaient rC<;lI pour tout paiement les
rives du Mississipi. Les mesures de cette na
ture causent, comme les révolutions, heau
coup de froissements particuliers; mais il faut
savoir les subir, qnand elles sont devenues
inevitables.

La mesure fut adoptée, Ainsi , au moyen des
nouveaux impóts , qui portaient la recette a
616 millions, et gnice a la réduction de la
dette, qui permettait de restreindre la dépense
a cette somme, la balance se trouva rétablie
dans nos finances, et on pnt espérer un pen
moins d'emharras pour l'an VI ( de septembre
r797 a septernbre 1798).

A toutes ces mesures, résultats de la victoire,
le partirépublicain en voulait ajouter une der-
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niére, Il disait que la république serait toujours
en péril, tant qu'une caste ennemie , celle des
ci- devant nobles, serait soufferte dans son
sein; il voulait qu'on exilát de France toutes
les familles qui autrefois avaient été nobles,
ou s'étaient fait passer pour nobles; qu'on
leur donnát la valeur de leurs blens en mar
chandises francaises , et qu'on les obligeát a
porter ailleurs leurs préj ugés, leurs passions
et leur existence. Ce projet' était fort appuyé
par Sieyes, Boulay de la Meurthe, Chasal , tous
républicains prononcés, mais tres - combattu
par Tallien et les amis de Barras. Barras était
noble; le général de l'armée d'Italie était né
gentilhomme; beaucoup des amis qui parta
geaient les plaisirs de Barras, et qui remplis
saient ses salons, étaient d'anciens nobles aussi ;
et quoiqu'une exception fút faite en favem
de ceux qui avaient servi utilement la répu
blique, les salons du directeur étaient fort
irrités contre la loi proposée. Mérne, sans toutes
ces raisons persormelles , il était aisé de dé
montrer le danger el la riguenr de cette loi,
Elle fut présentée cependant aux deux con.
seils, et excita une espece de soulevement ,
qui obligea ala retirer , pour luí faire subir de
gl'andes .modifications, On la reproduisit SOl/S

une autre forme. Les ci-devant nobles n'é-
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taient plus condamnés a l'exil ; mais ils étaient

considérés comme étrangers, et obligés, pour
recouvrer la qualité de citoyens, de remplir
les formalités , et de subir les épreuves de la
naturalisation. Une exception fut faite en fa
veur des hommes qui avaient servi utilement
la république, ou dans les armées ou dans les
assemblées. Barras, ses amis, et le vainqueur
d'Italie , dont on affectait de rappeler toujours
la naissance, furent ainsi affranchis des con
séquences de cette mesure.

Le gouvernement avait repris une énergie
toute révolutiormaire. L'opposition qui, dans
le directoire et les conseils, affeetait de de
mander la paix, étant écartée, le gouvernement
se montra plus ferme et plus exigeant dans les
négociations de Lille et d'Udine. Il ordonna
sur-le-champ atous les soldats qui avaient ob
tenu des congés, de rentrer dans les rangs; il
remit tout sur le pied de guerre, et il envoya
de nouveIles instructions a ses négociateurs.
Maret aLille était parvenu aconcilier , comme
on l'a vu, les prétentions des puissances mari
times. La paix étaít convenue , pourvu que
I'Espagne sacrifiát la Trinité, et la Hollancle
Trinquemale, et que la France promit de ne
jamais prendre le cap de Bonne-Espérance

pour elle-rnéme, Il ne s'agissajt done plus que
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d'avoir le consentement de l'Espagne et de la
Hollande. Le directoire trouva Maret trop fa
cilc , et résolut de le rappeler : il envoya Bon
nier et Treilhard a Lille , avec de nouvelles
instructions, D'apres ees instructions, la Franee
exigeait la restitution pu!'e et simple, non-sen
lement de ses colonies, mais encore de eelles
de ses alliés, Quant aux négociations d'Udine ,
le directoire ne se montra pas moins tranchant
el moins positif. Il ne consentait plus á s'en
tenir aux préliminaircs de Léoben, qui don
naient a l'Autriche la limite de l'Oglio en Ita
lie; il voulait maintenant que l'Italie fut af
franchie tout entiére jusqu'á l'Izonzo, et que
l'Autriche se contentát pOl1r indemnité de la
sécularisation de divers états ecclésiastiques en
Allemagne. Il rappela Clarke, qui avait été
choisi et envoyé par Carnot, et qui avait , dans
sa correspondance , fort pell ménagé les gé
néraux de l'armée d'Italie réputés les plus ré

publicains. Bonaparte demeura ehargé des
pouvoirs de la république pour traiter avec
l'Autriche.

L'ultimatum que le directoire faisait signifier
aLi He par les nouveaux négociateurs, Bonnier
et Treilhard , vintrompre une négociation pres,
que achevée. Lord Malmesbury en fut singll
lierernent déconcerté , cal' il désirait la paix ,
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soit pour finir glorieusement sa carriére , soit
pourprocurer ason gouvernement un moment
de répit. Il témoigna les plus vifs regrets; mais
il était impossible que l' Angleterre renoncát
a toutes ses conquétes maritimes , et ne recút
rien en échange. Lord Malmesbury était si sin
cere dans son désir de traiter , qu'il engagea
M. Maret a chercher aParís, si on ne pourrait
pas inf1uer sur la détermination du directoire,
et offrit méme plusieurs millions pour ache
ter la voix de 1'un des directeurs. M. Maret
refusa de se charger d'aucune négociation de
cette espéce , et quitta Lille. Lord Malmesbury
et M. ElIis partirent sur-le-champ , et ne re
vinrent pas. Quoiqu'on püt reprocher dans cette
circonstance au directoire d'avoir repoussé une
paix certaine et avantageuse póur la France ,
son motif était cependant honorable. Il eút
été peu loyal a nous d'abandonner nos alliés,

et de leur imposer des sacrifices pour prix de
leur dévouement a notre cause. Le directoire ,
se flattant d'avoir sous peu la paix avec l'Au
triche, ou du moins de la lui imposer par un
mouvement de nos armées, avait l'espoir d'étre
bientót délivré de ses ennemis du continent,
et de pouvoir tourner toutes ses forces centre
l'Angleterre.

L'ultimatum signifié iJ Bonaparte [ui déplut
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singuliérement , cal' il n'espérait pas pouvoir
le faire accepter. IL était difficile , en effet, de
forcer l'Autriche a renoneer tout-á-fait a l'Ita
lie " et a se contenter de la sécularisation de
quelques états ecclésiastiques en Allemagne,
amoins de marcher sur Vienne. 01', Bonaparte
ne pouvait plus prétendre a cet honneur, cal'
il avait toutes les forces de la monarchie au
trichienne sur les bras , el c'était l'armée d'Al·
lemagne qui devait avoir l'avantage de percer
la premiere , et de pénétrer dans les états hé
réditaires. A ce sujet de méeontenternent s'en
joignit un autre, lorsqu'il apprit les défiances
qu'on avait coneues contre luí a París. AlIge
reau avait envoyé un de ses aides-de-carnp avec
des lettres pour beaucoup d'officiers et de gé
néraux de l'armée d'Italie. Cet aide-de-carup
paraissait remplir une espece de mission, et
etre chargé de redresser l'opinion de l'arrnée
sur le 18 fructidor. Bonaparte vit bien qu'on
se défiait de luí. Il se háta de jouer l'offensé,
de se plaindre avec la vivacité et l'amertume
d'un homme qui se sent indispensable; il <lit
que le gouvernement le traitait avec une hor
rible ingratitude, qu'il se conduisait envers
lui comme envers Pichegru apres vendérniaire ,
et il demanda sa démission. Cet homme, d'un
esprit si grand et si ferme , qui savait se don-
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ner une si noble attitude, se livra ici a l'hu
meur d'un enfant impétueux et mutin. Le di
rectoire ne répondit pas a la demande de sa
démission, et se contenta d'assurer qu'iln'était
pour rien dans ces lettres et dans l'envoi d'un
aide-de-camp. Bonaparte se calma, mais de
manda encere aétre remplacé dans les fonc
tions de négociateur, et dans celles d'orga
nisateur des républiques italiennes. Il répétait
sans cesse qu'il était malade, qu'il ne pouvait
plus supporter la fatigue dn cheval, et qu'il
lui était impossible de faire une nouvelle cam
pagne. Cependant, quoique a la vérité il fút

malade, et accablé des travaux énormes aux

quels il s'était livré depuis deux ans, il ne vou
lait étre remplacé. dans aucun de ses emplois,
et au hesoin il était.assuré de trouver dans son
ame les forces qui semblaient manquer a son
corps.

Il résolut, en effet, de poursuivre la négo
ciation, el d'ajouter a la gloire de premier
capitaine du siecle , cene de pacificateur. L'ul
timatum du directoire le genait; mais il n'était
pas plus décidé dans cette circonst~nce que
dans une foule d'antres, aobéir aveuglément a
son gouvernement. Ses travaux, dans ce mo
ment, étaient immenses. Il organisait les répu
bliques italienues , il se créait une marine dans
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l'Adriatique , il formait de grands projets sur
la Méditerranée, et il traitait avec les plénipo
tentiaires de l'Autriche.

n avait commencé aorganiser en deux états
séparés les provinces qu'il avait affranchies
dans la Haute-Italie. n avait érigé depuis long
temps en république cispadane le duché de
Modene, les légations de Rologne et de Fer
rareo Son projet; était de réunir ce petit état a
Venise révolutionnée , et de la dédommager
ainsi de la perte de ses provinces de terre
ferme. Il voulait organiser a part la Lombar
die, sous le titre de républiqne transpadane,
Mais hientót ses idées avaient changé , et il
préférait former un seul état des provinces af
franchies, L'esprit de localité, qui s'opposait
d'abord ala réunion de la Lombardie avec les
autres provinces, conseillait maintenant au
contraire de les reunir. La Romagne, par
exemple, ne voulait pas se réunir aux légations
et au duché de Modéne , mais consentait a dé
pendre d'un gouvernement central établi a
Milán. Bonaparte vit hientót que chacun dé
testant son voisin, il serait plus facile de sou
mettre tout le monde a une autorité unique.
Enfin, la difficulté de décider la suprématie

entre Venise et Milan, et de préférer l'une (les
deux ponr en faire le siége du gouvernement,
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cette diffieulté n'en était plus une pour lui. Il
avait résolu de sacrifier Venise, Il n'aimait pas
les V énitiens ; il voyait que le ehangement de
gouvernement n'avait pas amené.chez eux un
changement dans les esprits. La grande nohlesse,
la petite, le peuple étaient ennemis des Fran
cais et de la révolution, et faisaient toujours
des vceux pour les Autrichiens. A peine un petit
nombre de bourgeois aisés approuvaieut-ils le
nouvel é tat de choses. La munietpalité démocra
tique rnontrait la plus mauvaise volonté a l'é
gard des Francais. Presque tout le monde a
Venise semblait désirer qu'un retour de for
tune permit a l'Autriehe de rétablir l'ancien
gouvernement. De plus, les Vénitieus n'inspi
raient aucune estime a Bonaparte sous un rap
port important ases yeux, la puissance, Leurs
canaux et leurs ports étaient presque comblés;
leur marine était dans le plus triste état; ils
étaient eux-mémes abátardis par les plaisirs , et
incapables d'énergie. l( C'est un peuple mou ,
efféminé el láche, éerivait-il , sans terre ni eau,
el nous n'en aoons que faire.» Il songeait done
a livrer Venise a l'Autriehe, a condition que
l'Autriche, renoncant a la limite de lOglio ,
stipulée pat· les préliminaires de Léoben , ré

trograderait j usqu'a I'Adige. Ce fleuve , qui est
une excellente limite, séparait alors l'Autriche
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de la république nouvelle. L'importante place
de Mantoue, qui, d'apres les préliminaires ,
devait etre rendue a I'Autriche, resterait a la
république italienne, et Milan deviendrait ca
pitale sans aucune contestation. Bonaparte ai
mait donc beaucoup mieux former un seul
état , dont Milán serait la capitale, et donner
a cet état la frontiére deI'Adige el Mantoue,
que de garder Venise; et en cela il avait rai
son, dans l'intérét méme de la liberté italienne.
A ne pas affranchir toute I'Italie jusqu'a rr.
zonzo, mieux valait sacrifier Venise que la
frontiére de I'Adige et Mantoue. Bonaparte avait
vu, en s'entretenant avec les négociateurs au
trichiens, que le nouvel arrangement pourrait
étre accepté. En conséquence , il forma de la
Lombardie, des duchés de Modene el de Reg
gio, des légations de Bologne et de Ferrare,
de la Romagne, du Bergamasque, du Brescian
et du Mantonan, un état qui s'étendait jusqu'a
I'Adige, qui avait d'excellentes places, telles
que Pizzighitone et Mantoue, une population
de trois millions six cent mili e habitants, un
sol admirable, des fleuves, des canaux et des
ports.

Sur-le-champ il se mit a l'organiser en ré
publique. 11 aurait voulu une autre constitution
que celle donnée a la France. Il trouvait dans
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eette eonstitution le pouvoír exécutif trop fai
ble; et, mérne sans avoir encore aucun pen
ehant décidé pour telle ou telle forme de gOll
vernement, mü par le senl besoin de eomposer
un état fort et eapable de lutter avee les aris
tocraties voisines , íl aurait souhaité une orga
nisation plus concentrée et plus énergique. Il
dernandait qu'on lui euvoyát Sieyes , pour s'en
teridre avec lui a cet égard; mais le directoire
n'adopta point ses idées, etinsista paur qu'on
donnát a la nouvelle république la constitu
tion francaise. Il fut obéi , et sur-Ie-champ no
tre constitution fut adaptée a l'Italie. La nou
velle république fut appelée Cisalpine, On
voulait a Paris l'appeler Transalpine; mais c'é
tait placer en quelque sorte le centre a Paris .
et les Italiens le voulaient a Borne, parce que
tous leurs voeux tendaient al'affranchisscment
de leur patrie, a son unité, et au rétablisse
ment de l'antique métropole. Le mol Cisalpine
était done celui qui Iui convenait le mieux. On,
crut prudent de ne pas abandonner au ehoix
des Italiens la premiere eomposition du gou
vcrnernent. Pour cette premiere fois , Bonaparte
nomma lui-rnéme les cinq direeteurs et les
membres des deux conseils. Il s'attacha afaire
les meilleurs choix, autant du moins que sa
position le permettait. Il nomma directeur Ser-
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belloni , l'un des plus grands seigneurs de 1'1
talie; il fit partont organiser des gardes natio
nales , et en réunit trente mille a Milan pour
la fédération du 14 juillet. La présenee de l'ar
mée francaise en Italie, ses hauts faits, sa gloire,
avaient eommencé a répandre l'enthousiasme
militaire .dans ce pays, trop peu habitué aux
armes. Bonaparte tacha de l'y exciter de toutes
les manieres. Il ne se dissimulait pas combien
la nouvelle république était faible sous le rap
port militaire; il n'estimait en Italie que 1'ar
mée piémontaise , paree que la eourde Piémont
avait seule fait la guerre pendant le cours du
siecle. 11 écrivait a París qu'un seul régiment
du roi de Sardaigne renverserait la république
eisalpine; qu'il fallait donner par conséquent
a cette république des moeurs guerrieres;
qu'elle serait alors une puissance importante
en Italie , mais que pour cela il fallait du temps,
et que de pareilles révolntions ne se faisaient
pas en quelques jours. Cependant il comrnen
cait a y réussir, cal' il avait au plus haut degré
l'art de communiquer aux autres le plus vif
de ses go-uts , celui des armes. Personne ne sa
vait mieux se servir de sa gloire, pour faire des
succes militaires une mode, ponr y dirigertoutes
les vanités et toutes les ambitions. Des ce jour,
les moeurs cornmencerent a changer en Italie.
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« La soutane, qui était l'habit ala mode pour les
« jeunes gens, fut remplacée par I'uniforrne. Au
{( lieude passer leur vie aux pieds des femmes,
« les jeunes Italiens fréquentaient les manéges,
ce les salles d'armes , les champs d'exercice. Les
LC enfants ne jouaient piusa la chapelle; ils
ec avaientdes régiments de fer-hlanc, et imitaient
« dans leurs jeux les événements de la guerreo
« Dans les comédies , dans les farces des rues,
.c on avait toujonrs représenté un Italien bien
« Iáche , quoique spirituel, et une espece de gros
ce capitan, quelquefois francais , et plus souvent
ce allemand, bien fort, bien brave, bien brutal,
« finissant par adrninistrer quelques coups de
« báton al'Italien , aux grands applaudissements
« des spectatenrs. Le peuple ne souffrit plus de
« pareilles allnsions; les auteurs mirent sur la
" scene , a la satisfaction du public, des Italiens
« braves , faisant fuir des étrangers pour soute
ce nir leur honneur et leurs droits. L'esprit na
{( tional se formait. L'Italie avait ses chansons
« ala fois patriotiques et guerrieres. Les femmes
ce repoussaient avec mépris les hommages des
« hornmes qui, pour leur plaire, affectaient des
« moeurs efféminées ", »

, Memoires de Napoléon, publiés par le comte de Mon·
tholon , tome IV, p. 196.
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Cependant cette révolution cornmencait a
peine; la Cisalpine ne pouvait étre forle en
eore que des secours de la Franee. Le projet
était d'y laisser, cornme en Hollancle, une par-

. tie de l'armée, qui se reposerait la de ses fati
gues, jouirait paisiblement de sa gloire, et ani
rnerait de son feu guerrier toute la contrée.
Bonaparte , avec cette prévoyance qui s'éten
dait a tout, avait formé pom la Cisalpine un
vaste et magnifique plan. Cette républiqueétait
pour la France un avant-poste ; il fallait que
nos armées pussent y arriver rapidement. Bo
naparte avait formé le projet d'une route, qui
de France arriverait a Geneve , de Geneve
traverserait le Valais, percerait le Simplon, et
descendrait en Lombardie, Il traitait déja avec
la Suisse pour cet objeto Il avait envoyé des
ingénieurs pour faire le devis de la dépense ,
et il arrétait tous les détails d' exécution ,avec
cette précision qu'il mettait dans les projets
me me les plus vastes , et les plus chimériques
en apparence. 11 voulait que cette grande
route, la premiere qui percerait directement
les Alpes, fút large, súre et magnifique, qu'elle
devint un chef-d'oeuvre de la liberté et un mo
nument de la puissance francaise.

Tandis qu'il s'occupait ainsi d'une répuhli
que qui luí devait l'existence, il rendait la jus-
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tice aussi, et était pris pOUI' arbitre entre deux
peuples. La Valteline s'était révoltée contre
la souveraineté des ligues grises. La Valteline
se compose de trois vallées, qui appartienncnt
a l'Italie , cal' elles versent leurs eaux dans
l'Adda, Elles étaient soumises au joug des Gri
sons, joug insupportable, cal' il n'y en a pas
de plus pesant que eelui qu'un peuple impose
a un autre peuple. Il yavait plus d'une tyran
nie de ce genre en Snisse. Celle de Berne sur
le pays de Vaud était célebre. Les Valtelins
se souleverent , et demanderent a faire partie
de la république cisalpine. Ils invoquerent la
proteetion de Bonaparte , et se fonderent , pOllr
l'obtenir, sur d'anciens traités, qui mettaieut
la Valteline sous la proteetion des souverains
de Milan. Les Grisons et les Valtelins con
vinrent de s'en référer au tribunal de Bona
parte. Il accepta la médiation avec la permis
sion du directoire, II fit eonseiller aux Grisons
de reconnaitre les droits des Valtelins, et de
se les associer eornme une nouvelle ligue griseo
Ils s'y refuserent , et voulurent plaider la cause
de leur tyrannie. Bonaparte leur fixa une épo
que pour cornparaitre. Le terme venu, les
Grisons, a I'instigation de l'Autriche, refusé
rent de se présenter. Bonapartc alors se fon

dant sur l'acceptation de I'arbitrage el sur les
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anciens traités, condamna les Grisons par dé
faut 1 déclara les Valtelins libres, el leur per
mit de se réunir ala Cisalpine. Cette sentence,
fondée en droit et en équité, fit une vive sen
sation en Europe. Elle épouvanta l'aristocra
tic de Berne, réjouit les Vaudois, et ajouta a
la Cisalpine une population fiche, brave et
nomhreuse.

Genes le prenait en méme temps pour son
conseiller dans le choix d'une constitution.
Genes n'étant point conquise, pouvait se choi
sir ses lois, et ne dépendait pas du directoire
SOIlS ce rapport. Les deux partis aristocratique
et dérnocratique étaient la aux prises. Une
premiere révolte avait éclaté, comme on l'a
vu , au mois de mai ; iI Y en eut une seconde
plus générale dans la vallée de la Polcevera,
qui faillit devenir fatale aGenes. Elle était ex
citée par les prétres contre la constitutiou
uouvelle, Le général francais Duphot , qui se
trouvait la avec quelques troupes, rétablit
I'ordre. Les Génois s'adressérent a Bonaparte,
qui leur répondit une lettre sévere , pleine de
conseils fort sages, et dans laquelle il réprimait
leur fongue démocratique. Il fit des change
ments dans leur constitution; au Iieu de cinq
magistrats chargés du pouvoir exécutif, iI n'en
laissa que trois; les membres des conseils fu-

IX. 23
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rent moins nombreux; le gouvernement fut
organisé d'une maniere moins populaire, mais
plus forte. Bonaparte fit aecorder plus d'a
vantages aux nobles et aux prétres , pour les
réconeilier avee le nouvel ordre de ehoses; -et
comme on avait voulu les exclure des fonc
tions publiques, il bláma ectte pensée. Vous
feriez , écrivit-il aux Génois, ce qu'ils ont faü
eux-mémes. Il publia avee intention la lettre
oú était renfermée eette phrase. C'était un
bláme dirigé contre ce qui se faisait a París a
l'égard des nobles. 11 était charmé d'interveoir
ainsi d'une maniere indirecte daos la politique ,
de donner un avis, de le donner eontraire au
direetoire, et surtout de se détacher sur-le
champdu parti victorieux; car il affeetait de
rester indépendant , de n'approuver, de ne
servir aucune faction, de les mépriser, de les
dominer toutes.

Tandis qu'il était ainsi législateur, arbitre,
conseiller des peuples italiens, il s'occupait
d'autres soins non moins vastes , et qui déce
laient une prévoyanee bien autrement pro
fondeo n s'était emparé de la marine de Venise, ,
et avait mandé l'amiral Brueys dans I'Adriati
que, pour prendre possession des iles véni
tiennes de la Grece. Il avait été amené ainsi a
réfléchir sur la Méditerranée , sur son impor-
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tance et sur le role que nous pouvions y jouer.
II avait conclu que si, dans l'Océan, lJOUS
devions rencontrer des rnaitres , nous u'en de
vions pas avoir dans la Méditerranée. Qué l'l
talie füt affranchie en entier ou ne le fút pas,
que Venise fút OH non cédée a l' Autriche , il
voulait que la Franee gardat les iles Ioniennes,
Corfou, Zante , Sainte-Maure , Cérigo, Cépha
lonie. Les peuples de ees iles demaudaieut a
devenir nos sujets, Malte , le poste le plus im
portant de la Méditerranée, appartenait a un
ordre usé, et qui devait disparaitre devant
l'influence de la révolution francaise ; Malte,
d'ailleurs , devait tomber hientót au pouvoir
des Anglais, si la France ne s'en emparait paso
Bonaparte avait fait saisir les propriétés des
chevaliers en Italie , pour achever de les rui
ner. Il avait pratiqué des intrigues 11 Malte
méme , qui n'était gardée que par quelques
chevaliers et une faible garnison; et il se pro
posait d'y envoyer sa petite marine et de s'en
emparer.- De ces différents postes, écrivait-il
au directoire, nOIlS dominerons la Méditerra
née , nous veillerons sur l'empire ottoman, qui
croule de toutes parts, et nOHS serons en me
sure OH de le soutenir, OH d'en prendre notre
parto Nous pourrons davantage, ajoutait Bo
naparte, nous pourrons rendre presqlle 1Il-

?3.
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utile aux Anglais la domination de I'Océan. Il
llOUS ont contesté a Lille le cap de Bonne-Es
pérance; llOUS pouvons nous en passer. Oc
cupons I'Égypte; nous aurons la route directe
de l'Inde, et il nous sera faci le d'y établir une
des plus belles eolonies duglobe.

C'est donc en Italie, et en promenant sa
pensée sur le Levant, qu'il concnt la premiere
idée de l'expédition célebre qui futtentée
l'année suivante. « C'est en Égypte , écrivait-il ,

qu'il faut attaquer l'Angleterre. » (Lettre du 16
aoút 1797. - 29 thermidor an V.)

Pour arriver a ces fins, il avait fait venir
l'amiral Brueys dan s I'Adriatique avec six vais
seaux, quelques frégates et quelques corvet
tes. Il s'était ménagé en outre un moyen de
s'emparer de la marine vénitienne. D'apres le
traité condu, OH devait luí payer trois millions
en matériel de marine. JI prit sous ce pré

texte tous les ehanvres, fers, etc., qui for-'
maient du reste la seule richesse de I'arsenal
vénitien. Aprés s'étre emparé du matériel, sous
le prétexte des trois millions, Bonaparte s'ern
para des vaisseaux, sous prétexte d'aller occu
per les Hes pour le compte de Venise démo
cratique. JI fit achever ceux qui étaient en
construction , et parvint ainsi a armer six vais
seaux de guerre, six frégates et plusieurs cor-
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vettes , qu'il réunit a l'escadre que Brueys avait
amenée de Toulon. Il remplaca le million que
la trésorerie avait arrété , donna a Brueys des
fonds pour enróler d' excellents matelots en
Albanie et sur les cotes de la Crece , et lui
créa ainsi une marine capable d'imposer atoute
la Méditerranée. Il en fixa le principal établis
sement a Corfou, par des raisons excellentes,
et qui furent approuvées du gouvernement.
De Corfou, cette escadre pouvait se porter'
dans l'Adriatiqlle, et se concerter avec l'armée
d'Italie en cas de nouvelles hostilités; elle pou
vait aller a Malte, elle imposait a la cour de
Naples, et il luí était facile , si on la désirait
dans l'Océan, pour la faire concourir aquelque
projet, de voler vers le détroit plus prompte
ment que si elle eút été aToulon. Enfin aCor
fou, l'escadre apprenait adevenir manoeuvriere,
et se formait mieux qu'a Toulon, 00 elle était or
rlinairement immobile. « Vous n'aurez jamais
de marins , écrivait Bonaparte, en les laissant
dans vos ports. ))

Telle était la maniere dont Bonaparte occu
pait son temps pendant les lenteurs calculées
que lui faisait essuyer l' Autriche. JI songeait
aussi a sa position militaire a I'égard de cette
puissance. Elle avait fait des préparatifs im
menses, depuis la siguature des préliminaires
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de Léoben. Elle avait transporté la plus grande
partie de ses forces dans la Cariuthie , pour
protéger Vienne el se mettre acouvert contre
la fougue de Bonaparte. Elle avait fait lever la
Hongrie en masse. Dix-huit mille cavaliers
hongrois s'exercaient depuis trois mois sur les
bords du Danuhe. Elle avait done les moyens
d'appuyer les négociations d'Udine. Bonaparte
n'avait guere plus de soixante-dix mille hom
mes de troupes, dont une tres-petite partie
en cavalerie. Il demandait des renforts au di
rectoire pour faire face a l'ennemi, et il pres
sait surtout la ratification du traité d'alliance
avec le Piémont, pour obtcnir dix mille de
ces soldats piémontais dont il faisait si grand
caso Mais le directoire ne voulait pas lui en
voyer de renforts, paree que le déplacement
des troupes aurait arnené de nombreuses dé
sertions; i] aimait mieux, en aeeélérant la mar
che de l'armée d' Allemagne, dégager l'armée
d'Italie, que la renforeer; il hésitait eneore a
signer une alliance avec le Piémont , paree
qu'il ne voulait pas garantir un tróne dont il
espérait et souhaitait la chute natnrelle. Il avait
envoyé seulement quelques cavaliers a pied.
On avait en Italie de quoi les monter et les
équiper.

Privé des ressources sur lesquelles il avait
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un orage du coté des Alpes Juliennes. II avait
taché de suppléer de toutes les manieres aux
moyens qu'on lui refusait. 11 avait armé et foro
tifié Palma-Nova, avec une activité extraordi
naire, et en avait fait une place du premier
ordre, qui, a elle seule , devait exiger un long
siége. Cette circonstance seule changeait sin
gulierement sa position. Il avait fait jeter des
pants sur l'IZOIlZO , et construire des tetes de
pont, pour étre prét a déboucher avec sa
promptitude accoutumée. Si la rupture avait
Iieu avant la chute des neiges, il espérait sur
preudre les Autrichiens, les jeter dans le dés
ordre , et malgré la supériorité de leurs forces,
se trouver bientót aux portes de Vienne , Mais
si la rupture n'avait lieu qu'apres les neiges,
iI ne pouvait plus prévenir les Autrichiens, il
était obligé de les recevoir dans les plaincs de
I'Italie, oú la saison leur permettait de débou
cher en tout temps, et alors le désavantage
du nombre n'était plus balancé par celui de
l'offensive. Dans ce cas, iL se considérait comme
en danger.

Bonaparte désiraít done que les négociations
se terminassent promptement. Apres La ridi
cule note du 18 j uiILet, oú les plénipotentiaires
avaient insisté de nouveau puur le con gres de
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Reme, et réclarné contre ce qui s'était fait a
Venise, Bonaparte avait fait répondre d'uue
maniere vigoureuse, et qui prouvait a l'Au
triche qu'il était prét a fondre de nouveau SUl'

Vienne. MM. de Gallo, de Meerweldt et un
troisierne négociateur, M. Degelmann, étaient
arrivés le 31 aoút (J4 fructidor), et les confé

rences avaient eommencé sur-le-champ, Mais
évidemment le but était de trainer encare les
choses en longueur, car, tout en acceptant une
négociation séparée aUdine, ils se réservaient
toujours de revenir a un congres général a
Berne. Ils annoncaient que le congres de Ra
stadt , pOllr la paix de l'ernpire , allait s'ouvr-ir
sur-le-champ , que les négociatians en seraient
conduites en méme temps que celles d'Udine,
ce qui devait compliquer singulierement les
intéréts , et faire naitre autant de difficultés

qu'un congres général a Reme. Bonaparte fit
observer que la paix de l'ernpire ne devait se
traiter qu'apres la paix avec l'empereur; il dé
clara que si le congrés s'ouvrait, la France
n'y enverrait pas; il ajouta que, si au 1er oc
tobre la paix avec l'empereur n'était pas
conclue , les préliminaires de Léoben seraient
regardés cornme nuls. Les choses en étaient a
ce point, lorsque le J 8 fructidor (4 septembre)
déjoua toutes les fausses espérances dI' l'Au-
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triche. Sur-le-champ M. de Cobentzel accourut
de Vienne aUdine, Bonaparte se rendit aPas
seriano , fort belle maison de campagne, á
quelque distance d'Udine , et tout annon~a qne
cette fois le désir de traiter était sincere. Les
conférences avaient lieu alternativernent a
Udine, chez M. de Cohentzel, et aPasseriano,
chez Bonaparte. M. de Cohentzel était nn es
prit subtil, abondant, mais peu logique: il
était hautain el amero Les trois autres négo
ciateurs garclaient le silence. Bonaparte repré
sentait seul pour la France , depuis la destitu
tion de Clarke, JI avait assez d'arrogance, la
parole assez prompte et assez tranehante pour
répondre au négociateur autrichien. Quoiqu'il

fñt visible que M. de Cobentzel avait .!'inlen
tion réelle de traiter, il n'en affieha pas moins
les prétentions les plus extravagantes. C'était
tout au plus si l'Autriche cédait les Pays-Bas ,
mais elle ne se chargeait pas de nous assurer
la limite du Rhin, disant que e'était a l' em
pire a nous faire cette eoneession. En dédom
magement des riches et populeuses provinces
de la Belgique, l' Autriche voulait des posses
sions , non pas en AUemagne, mais en Italie.
Les préliminaires de Léoben luí avaient assigné
les états vénitiens jusqu'a l'Oglio, c'est-a-dire
¡,l Dalrnatie , l'Istrie , le Frioul , le Bresciau , le
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Bergamasque et le Mantouan, avec la place de
Mantoue; mais ces provinces ne la dédomma
geaient pas de la moitié de ce qu'elle perdait
en cédant la Belgique et la Lombardie. Ce
n'était pas trop, disait M. de Cobentzel, de
lui laisser non-seulement la Lombardie, mais
de lui dormer encore Venise el les légations,
et de rétablir le duc de Modene rdans son
duché.

A tonte la faconde de M. de Cobentzel ,
Bonaparte ne répondait qne par un impertur
bable silence; et a ses prétentions folles, que
par des prétentions aussi excessives, énoncées
d'un ton ferme et tranchant. 11 demandait la

ligne du Rhin pour la France, Mayence com
prise , et la ligne de l'Izonzo pour l'Italie. En
tre ces prétentions opposées il fallait prendre
un milieu. Bonaparte, comme nous l'avons
déjá dit, avait cru entrevoir qu'en cédant Ve
nise a l'Autriche ( concession qui n'était pas
comprise dans les préliminaires de Léoben ,
paree qu'on ne songeait pas alors a détruire
cette république), il pourrait obtenir que l'em
pereur reculát sa limite de l'Oglio a l'Adige,
que le Mantouan, le Bergamasque et le Eres
cian fussent donnés a la Cisalpine, qui aurait
ainsi la frontiere de l'Adige et Mantoue, que
de plus l'ernpereur rcconnút a la Frauce la li-
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J,c gú](',ral BOllapar!e a París; ses I'appol'ts avec le dil'ec
toil·c. - Projet d'lIlle deseen te en Angletel'I'c. _ Hap
pods de la Frallec ;¡vec le contilJCllt. --- COllgr(,,, de 
R~stadt. Causes de la díffieulté des lJ(~gociatiolls. - R(',

volutioIl en Hollande, it Rome et en Sulsse. - Situa
rion inti,ri"ure de la FraIlee; électioIls de l'an VI; seis
sions i,lt'etoralps. NOlllinatioll de Trpilllard au dil'celoirc. 
- Expé(lition en Egvpte, substituúe par Bonaparte an 

projet de deseen te ; pl'(~[laratifs de eelte exp,.·ditioll. 

LA réception triomphale que le dif'(:,ctoire 
avait faite au général Bonaparte fut suivie de 

I~tes brillantes, que Ini donllcrent indivicllH'l-
'\. 
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lement les directeurs, les membres des conseils 
et les ministres. Chacun chercha a se surpas
ser en magnificellce. Le héros de ces fétes fut 
frappé du gout que déploya pour lui le mi
nistre des affaires étrangeres, et sentit un vif 
aUrait pour I'allcienne élégance fran({aise. Au 
milíeu de ces pompes, il se montI'ait simple, 
affable, mais sévere, presque insensible au 
plaisir, cherchant dans la fotlle I'homme utile 
et célebre, pouI' aller s'elltI'etenir aH~e lui de 
l'art ou de la science dans lesquels il s'était 
illustré. Les plus grandes rcnommées se trou
vaient honorées d'avoir été distinguées par le 
général Bonaparte. 

L'instI'uction du jeune général ll'était que 
eclle d'un offieier sor ti I'écemment des écoles 
militaires. Mais gd.ce a l'instinct dn génic, il 
savait s'entretenir des sujets quí luí étaient le 
plus étrangers, et jeter quelques-unes de ces 
vues hasaI'dées, mais originales, qui ne sont 
souvent que des impertinences de l'ignorallce, 
mais qui, de la part des hommes supériellI'S, 
et exprimées avec leuI' style, font ¡Uusíon, ct 
sédllisent meme les hornmes spéciaux. On I'e
marquait avcc surprise cetLe facilité a traiteI' 
tous les sujets. Les journaux, qui s'oceupaient 
des moindres détails relatifs a la persOIlIle du 
gélléral Bonapal'te, q uí rappol'téliellt ,hez quel 
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pcrsonnage iI avait dlné, quel visage i1 .Y avai t 
lllulltré, s'il était gai ou triste, les jOllI'llaux di
saient qu'en el/naut chez Fran<{ois (de Neufcha
teal! ), il avait parlé de rnathématiques avec 
Lagrange et Laplace, de lllétaphysique avec 
Sipyes, de poésie avec Chénier, de législation 
ct de droit public avec DauIloll. En général, 
OH usait penle qllestionner quand on était en 
S3 présellcc, mais OIl désirait vivement l'ame
ner it parler de ~es campagnes. S'il lui arrivaÍt 
de le faire, iI ue parlait jamais de lui, mais 
de sou armée, de ses soIdats, de la bravoure 
républicaine; iI peiguait le mouvement, le fra
cas des batailles, iI en faisait sentir vivement 
le IllOmeut décisif, la malliere dont il fallait 
le saisir, et tl'anspol'tait tous ceux qui 1'écou-
taient par ses récits clairs, frappants et dra
rnaiiqlles. Si ses exploits avaient annoIlcé un 
graud capitaine, ses entretieus révéJaient tUl 

esprit original, fécond, tour a tour vaste on 
pl'écis, et toujoul's entralnallt, quand il vou-
lait se Jivrer. I! avail conquis les rnasses par 
sa gloire; par ses eutreticns iI commen~ait a 
conquéril', un a un, les premiel's hommes de 
Franee. L' engollem~nt, déjit tres-gl'am.l, le de
venait davantage quand OH l'avait VII. 11 n'y 
avait pas jllsqu'il ces traces <I'ulle origine étran
gcre, qnc le tcmps n'av¡¡it pas encol'e e[f;lcées 

J. 
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(~Il lui, qui ne eantl'ibuasscnt a reffet. La sin
glllarité ajoute tOlljOurS al) prestige dll génie, 
surtout en Frailee, OU, avec la plus grande 
uniformité de m~nrs, 0/1 aime l'étrangeté avec 
passion. Banaparte affeetait de fuir la fonle ('t 

de se cachet' aux regards. Quelql1efois meme 
ii accueillait malles marques trop vives d'en
thousiasme. Madame de Stad, qui aimaitet avait 
dl'oit d'aimer la grandenr, le génie et la gloire, 
était impatiente de voir Bonaparte, et de lui 
exprimer son admiration. En hommc impé
rieux, qni veut que tout le monde soit a sa 
place, il lui sut mallvais gré de sorlir quel
quefois de la sienne; il lui trollva trop ({'es
prit, d'exaltation; il pressentit meme son in
dépendance a traver5 50n admiration, il fut 
froid, dur, injuste. Elle lui demanda un jour 

avec trap peu d'adressc, qllelle était, a ses 
yeux, la premiere des fernmes; ¡Ilui répondit 
sechcment : Ce/le qui a fait le plus d' erifánts. 
Des cet instant commcn~a eette antipathie ré
ciproque, qui lui valut a elle des tourments 
si peu mérités, et qui lui fit cornmeltre a lui 
des actes d'une tyrannie petite et brutale. Il 
sortait peu, vivait dans sa petite maison de la 
me Chantereine, qui avait changé de nom, et 
que le département de Paris avait fait appeler 
l'ue de la Victo/re. Il De voyait que quelqlles 
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suvallts, :\IOllge, I,agratl~:':{', ¡,;'place, Bel'll:n

let; quelques généraux, Desaix, Kléber, Caf
farelli; quelques artistes, et particulierement 
le célebre acteur que la France vient de perdre, 
Talma, pour lequel il avait des lors un gout 
particulier. JI sortait ordinairement dans une 
voituI'e [ort simple, n'allait au spectacle que 
dans une loge grillé e , et semblait ne partager 
aucull des gouts si dissipés de sa femme. II 
rnontrait pour elle une extreme affectíon; il 
était dominé par eette grace particuliere qui, 
dans la vie privée comme sur le trone, u'a 
jamais abandonné madame Beauharnaís, et qui 
chez elle suppléait a la beauté. 

Une place venallt a vaquer a I'Institut par la 
déportatioll ele Carnot, OH se hata de la luí of
frir.1I l' accepta avec empressernent, vint s'as
seoir le jour ele la séanee de réception entre 
Lagrange et Laplace, et ne cessa plus de porter 
dans les cérémonies le costume de membre de 
l'Institlll, affectant de cacher aillsÍ le guerrier 
SOllS l'habít du savant. 

Tant (le gloire devait porter ombrage aux. 
chefs dll gouvernement, quí n'ayant pour CU); 

ni l'ancienlleté du rang, ni la grandeur pc\'
sonnelle, étaient entierement éclipsés par le 
guerrier paóficatellr. Cepemlant ils luí témoí
gnaient les plus granels égards, et ii y répon-
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dait par de grandes marques de déférence. Le 
sentiment quí préoccupe le plus, est d'or(li
naire celui dont on parle le moins. Le directoire 
était 10ill de témoigner aucune de ses craintes. 
II recevaít de nombreux rapports de ses es
pions, quí allaient dalls les casernes et dans 
les liellx publics écouter les propos dont Bo
napal'te était l'objet. Bonapartc devait bientot, 
disait-on, se mettre a la tete des affaires, reu
versel' un gouvernement affaibli, et sauver 
ainsi la Frailee des royalistes et des jacobins. 
Le directoire, feignant la franchise, lui mOI1-
trait ces rapports, et affectait de les traikr 
avec mépris, comllle s'il avait cru le général 
incapable d'ambition. Le gtnéral, non moins 
dissimulé, recevait ces témoignagf's avec re
connaíssance, assurant qll'il était digne de la 
confiallce qu'on lni accordait. l\Iais de part et 
(t'autre la défiance était extreme. Si les espions 
de la poliee parlaiellt au directoire de projets 
tl'usurpalion, les officiers qui entolll'aient le 
général lui parlaient de projets d'empoisonne
mento La mort de Hoche avait fait llaltl'e d'ab
surdes soup<:,'ons, et le général qui, quoique 
cxempt de craiIltes puériles, était prndent lIéall" 
moins, prenait des précautions extremes quand 
il dinait chez certain directeul'. Il mangeait 
pen, et ne goútait que des vianoes dont il a.Yait 
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vu mallgel" le diredeur 11li-nH~me, et du viu 
dont il l'avait vu boire. 

Barras aimait a fai"e croirc qu'il était l'au
teur de la fortune de Bonaparte,. et que n'étant 
plus son protecteur, il était resté son ami. Il 
montrait en parliclIlicr uu grand dévouement 
pOllr 5a personne; il cherchait, avec sa SOll

plesse ordinaire, a le convaincre de son at
tachement, il lui livrait volontiers ses colle
gues, et affectait de se mettre a part. Bonaparte 
accueillait peu les témoignages de ce directeur, 
dont il ne faisait aucun cas ') et ne le payait dQ 
5a servilité par aucuue espece de confiance. 

On consultait souvent Bonaparte dans cer
taines qllestions. On lui envoyait un ministre 
pour l'appeler au directoire; il s'y rendait, 
prenait place a coté des directeurs, el donnait 
son avis avec cctte supériorité de tact qui le 
distinguait, dans les matieres d'administration 
et de gOllVerI\ement comme dans ce Hes de 
guerreo JI affectait en politique une direction 
d'idées qui tenait a la position qu'il avait prise. 
Le lendcmain dn 1 H fructidor, on l'a vu, une 
fois l'impulsion donnée, et la chute de la fa c
!ion royaliste assurée, s'arreter tOllt-it-coup, 
et ne vouloir preter au gouvernement que 
J'appui exactement nécessaire ponr cmpecher 
le re tour de la monarchie. Ce point obtcnn, 
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il ne vOlllait pas paraitre s'attacher an diree
toire ; il voulait rester en dehors, en vne á tous 
les partis, sans etre lié ni brouillé avec allcun. 
L'attitude d'un censenr était la position qlli con
venait á son ambition. Ce rule est facile, a I'é
gard d'lln gOllvernement til'ailJé eH sens con
traire par les factions, et toujours exposé a 
faiJlir; iI est avantageux, parce qll'il rattache 
tons les méconlen ts, e' es~-a-di re tous les par
lis, qui sont bientot universellement dégou
tés <lu gouvernement qui vellt les réprimer, 
sans avoir assez de force pom' les écraser. Les 
proclamations de BOllaparte allx Cisalpins et 
aux Génois sur les lois qu'on avait voulu ren
dre contre les nobles, avaient suffi pour indi
quer sa direction d'esprit aduelle. On voyait, 
et ses discours le montraient assez, qu'il bla
mait ]a concluite que le gouvernement avaít 
tenue á la suite du J 8 fJ'llctidoL Les patriotes 
avaient dú naturellement reprendl'e un peu 
le dessus depuis cet événcment. Le directoil'c 
était, non pas dominé, mais légerement pOllssé 

par eux. On le voyait a ses choix, a ses mesu
res, a son esprit. BO!Japarte, tout en gardant 
cependant une grande réserve, laissait voir 
du blttme pour la direction que suivait le gOl/

vernement; il paraissait le· regarder comrne 
faible, incapable, se laissant batlre par Ullé 
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faetion apres avoir été battu par une autre. lt 
~Iait visible, en un mot, qu'il ne '/oulait pas 
ptre de son avis. Il se eonduisit meme de ma

lIiere a prouver qu'en voulallt" s'opposer au 
retanr de la ro)"allté, iI lH~ vOlllait eependant 
pas aceepter la solidarité de la révolutioIl et de 
ses actes. L'annivel'saire du 21 janvíer appro

chait; iI fallut négocier, pour l'engager a parai

tre a la fete qu'on allait célébrf'1' pour la cin

quierne fois. 11 était arrivé a París en décembre 

1797· J);:¡nnc-e 1798 s'ouvrait C nÍvose et plll
viose an VI). 11 ne voulait pas se rendre a la 
cérémollie, eOU1tTlC s'il eút désapprouvé l'acte 

qu'on cdébrait, ou CJII'il eút vou!u faire C(llcl

que ehose pOllr les llOmmes (IlIe ses procla
matiom; dn 18 [ruetirlor et la mitrail!ade du 

13 vrndémi;:¡ire lui avaient aliéné. On voulait 

qu'i1)" figurat á tous les ti tres. Naguere général 

en chef de I'armée d'Halie et plénipotentiaire 
de la Frallce a Campo-Porrnio, il était aujour
d'hui l'Ull des plénipotentiaires dll con gres de 

Hastadt et gélléral de l'aJ'lIlée d'Allgieterre; 

íl devait dOllC assister aux soleTJllités de son: 

gouvernement. Il disait que ce n'était pas la 
des qnalitós glli l'obligeassent a figurer, el que 

des 101's sa présence étant vololltaire, pa1'aitrait 
un asscntiment qu'il ne vOlllait pas donller. 

Un transigea. l/Institut devait assister en corps 
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a la cérémonie; il se mela dans ses rallgs, et 
parut remplir UII devoir de corps. Ellt['e tOI\
tes les qualités accumulées déjit sur sa tete, 
celle de membre de l'lnstitut était certaine
ment la plus comlllode, et il savait s'en servir 

a propos. 
La puissance naissante est bientot devinée. 

Une fonle d'officieux et de flatteurs entou
raient déjit Ronaparte; ils IlIi demandaient s'íl 
allait toujours se borner a commander les ar
mées, et s'íl Ile prelldrait pas enfin au gOIl
verncment des a[[aíres la part q lle luí assu
raient son asccndallt et son génie politique. 
Sans savoi!' encol'e ce C]lI'il pouvait et devait 
etre, il voyait Lien gu'il était le premier hornrne 
de son temps. En voyant l'inflllcllce de Piche
grll aux cinq-cents, celle de Barras au dil'cc
toire, ¡Ilui él ait permis de croire qu'il polll'rait 
avoir un granel ['('¡le politiqlle; mais il n'en 
avait dans le moment allClIIl a jOller. Il étaít 
trop jellne pour etre rlirectenr; il fallaí t avoir 
guarante ans, et il n'en avait pas trente. On par
lait bien tI'ulle dispense (Llge, mais c'était une 
cOllcession a obtcni,', (1l1Í alarmerait les répu
blicains, guí lenr ferait jeter les hauts cris, et 
qni ne vaudrait pas certaínem,ent les désagré
ments qu'elle luí causeraÍt. Elre associé, luí 
cinquieme, an gOllvernement, n'avoir c¡ue sa 
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voix au dircctoire, s'user en luttant avec des 
cOllsei [s i ndépcnclants encore, e' étai t un role 
d()lIt il ne voulait pas; et ce n'était pas la peine 
de prOVO(pler une illégalíté pour un pareil 
résuttat. La Frailee avait encore un puissant 
ennerni it combattrc, l'Angleterre; et, bien 
que ROlJaparte fút cOllvert de gloire, il lui va
lait míe llX clleillir de nouveau x lauriers, et 
laisser le gOllvernernent s'llser davantage dans 
sa pénib[e ¡utte contre les partis. 

Ou a vu que le jour rneme ou la signatllre 
du traiL(~ de Campo.Forrnío fut connue a Paris, 
le directoire, vOll[ant tourner les esprits con
tl'e I'Angleterre, eré a sur-le-eharnp une armée 
dite d'Angleterre, et en donna le eomrnande
ment au gént'ral Bonaparte. Le gouvernerncnt 
sOllgeai t franehement et sineerement a pren
dre la voie la plus courte pour attaque¡' l'An
glekrre, et vOlllail y faire ulle deseente. L'au
dace des espl'its ~ it ectte époq!le, portai t a 
I'egarder ectte enLI'eprise comme tres-exécuta
ble. L'expéditioll d{'jit tcntée en Irlande prou
vait qU'OIl pOllvait passcr a la favcur des bra
mes ou d'llll coup de vcnt. On lIe croyait pas, 
qll'avec tout SOIl palriotisme, la nation an
glaise, qui alors He s'étaít pas fait tIlle armée 
de lerre, put résister aux ad mirables soldat!> 
de l'ltalie et du Rhin, et SUl"tout au génie du 
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vainqueur de Castiglione, d'Arcole et de Rivolí. 
Le gOllvernement ne voulait laisser qlle vingt
ónq mille hommes en Italie, il ramenait tOl! t 

le reste dans l'illtérieur. Quant a la grande ar

mée d' Allcmagnc, composée des dellx armées 

du Rhín el de Sambre-et-:;\Teuse, iI allaít la 
réduire a la force llécessaire pour imposcr a 
I'empire pendant le congres de Rastadt, et il 
voulait faire refluer le reste vel's les cotes de 
¡'Océano On donnait la ll1eme direction a tOlltes 

les troupes disponihles, Les générallx du g?Ilie 
parcollraient les cotes pour c1lOisir les meillellrs 

points de débarqllcment; des ordres étaicllt 

donnés pOllr réunir dans les ports des í10ttillcs 
considérables; une activité extreme régnait 

dans la marine. On espérait toujollrs qU'Ull 

COllp de vent finirait par écarter l'escarlre an
glaise qlli bloqllait la rade de Cadix, et Cju'aJors 
la marine espagnuk pourI'ait venil' se coaliser 
avcc la marine frall(;aise. Quant a la marine 

hollandaise, qU'OIl se flattait allssÍ de réllllir a 
la nótre, elle vellait d'essllyer un rllde échec ~l 

la vue du Texel, et il n'en était rentré que 
des débris dans les ports de la Hollande, l\1ais 

la marine espagnole et fran<;aise suffisai t 
pour couvrir le passage d'une f10ui \le et assurcr 
le transport de soixante on quatre-vingt mille 

hommes ell Aligleterre, Ponr seconcler tOllS c('~ 



pl'!~pal'atifs, 011 avait songé a se procurer de 
IlOIlVe<lUX moycns de finances. Le bndget, fixé, 
comme on l'a vu, a 616 mi\lionspour l'an VI, 
ne suffisait pas a un armcment extraordinaire. 
00 voulllt faiJ'(' cOllcourlr le COHllllercc aUlle 

entreprisc qllí était tOlltc daos ses illtérets, et 
on pro posa un empruot yoloutaire de quatre
vingls millioIls. Il devait etre hypothéqué sur 
l'état. Une partie des bénéfices de l'expédilion 
devait etre changée en primes, qlli seraient 
tirées au SOft entre les pretcurs. Le directoire 
se fit demander, par les principaux négociants, 
l'ollverture de cet emprullt. Le projet en fut 
soumis au corps législatif, et, des les prcmiers 
jours, iI parut oblctlir [avenr. On ret;ut pOli!' 

qllinze OH vingt milliolls de sOllscripliollS. Le 
dil'ectoil'e dirigeait llon-seulement tous ses ef
forts contrc l'Allglelerre, mais aussi totItes ses 
sévérités. Ulle loi interdisait fentrée des mar
chandiscs anglaises; il se tit 3ntoriser a em
plnyer les visit(~s domiciliail'cs pour les décou
vril', et les tit exécuter dans toute la France , 
le meme jOllr et a la meme heure"". 

Bonaparte semblait seconder ce grand mou
vement et s'y pl'eter; mais au fond il peIlchait 
peu pour ce projet. Marcher sur Londres, y 

* J.f. 15 nirbse an VI (4 jamier'. 



entrer, jeter soixante mille hommes en Angle
tene, ne lui paraissait pas le plus difficile. 
:;\Iais il sentait gne conguél'ir le pays, s'y établir. 
serait impossible; qn'on pourrait seulemcnt le 
ravager, lui enlever l111e partie de ses richesses, 
le reculer, l'alllluler pour un demi-siecle; mais 
qu'il faudrait y sacrifier l'armée (¡U'Oll y amait 
amenée, et revenir presgue seul, apres une 
espcce d'illcursion barbare. Plus tard, avec une 
puissance plus vaste, une plus grande expé
rience de ses moyens, ulle irrilation toute per
sonnelle contre l' Angleterre, iI songea sérieu
selllent a lutter corps a corps avec elle, et a 
risquer sa fortune contre la sienne; rnais au
jourd.'hui il avait d'autres idées et d'autres pro
jets. une raisan le détournait surtont de ceUe 
eUll'eprise. Les préparatifs exigeaiellt encore 
plusieurs mois; la belle saisan allait arriver, 
et iI fallait atlendre les Drumes et les vents 
de l'hiver proehain pour ten ter la descente. 
01', iI ne vou!ait pas res ter une année oisif a 
Paris, u'ajolltant rien a ses hauts f¡1Íts, et des
eendant dans l'opinion, paJ' cela seuI gll'il ne 
s'y élevait paso Il songeait dOlle a un projet 
c1'une autre espece, projet tout aussi giga n
lesque que la descente en Angleterre, mais 
plus singulier, plus vaste dans ses conséquC'n
ces, plus conforme a son imagination, et snr-
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tout plus proehain. On a vu qu'en It<tlie jI 
s'accupait beaueoup de la Méditerranée, qu'il 
avait eréé une espcce de marine, que, dans 
le partage des états vénitiens, il avait eu sain 
de réserver a la Franee les iles de la Grece, 
ttu'il avait nOllé des intrigues avee Malte, d<tns 
l'espoir de I'enlever allx chevaliers et aux An
glais; enfill, qu'il avait sauvent porté les ycux 
sur l'Égypte, camme le point intermédiaire 
que la Franee devait oecuper entre I'Ellrope 
et l'Asie, pour s'assurer dll commerce dll Le
vant ou de cellli de l'Inde. Cette idée avait 
envahi son imaginatian, et la préoccupait vio
lemment. Il existajt au ministere des affaires 
étrangeres de précieux doeumellts sur l'Égypte, 
sur son importance coloniale , mari time et mi
litaire; il se les flt transmettre par M. de Tal
leyrand, et se mit a les dévorer. Obligé oe 
parcourir les cotes de I'Océan pour l' exécll
tíon du projet su!' l'AIIglelerre, il remplit sa 
voitllre de voyages et de mérnoires sur l'É
gypte. Ainsi , tout en paraíssant obéir aux v~ux 
du directoire, il songeait a une autre entre
prise; il était de S3 personne sur les greves et 
sous le cíel de l'aucienne Batavie, maís son 
imagination errait sur les rivages de I'Orient. 
11 cntrevoyait un avenir confus et immense. 
S'enfoncer daus ces contl'ées de la lumiel'e et 



de la gloire, (lU Alexandre et Mahomet avaicnt 
vaineu el fondé des empires, y faire retentir 
son nom et le renvoyer en FraIlee, répété par 
les échos de l' Asie, "était pour lui une pel's
peetive enivrante. 

Il se mit done á pareourir les cotes de 1'0-
céan pendallt les mois de pluvióse et de ven
tase (janvier et février 1798!, uounant une 
exeellente direction aux préparatifs de descente, 
mais en proie a d'autres pensées et a d'autres 

projets. 
Tandis que la république dirigeait toutes ses 

forces conlre l'Angleterrc, elle avait eneore 
(l'imporlants intérets a régler sllr le continent. 
Sa tachp politique y était immellse. Elle avait 
a traiter a Rastadt ave e l'empire, c'est-a-dire 
avec la féodalité elle-rrH~me ; elle avait a diriger 
dans les voies nouvelles trois réptlbliques ses 
filies, les réplloliques hatave, eisa/pine et li
gnrienne. P/acée á la tete dll systeme démocra
tique, et en présence <Iu systemc féodal, elle 
devait empeeher les clioes entre ces systemes , 
pour n'avoir pas a recornmeneer la llltte 
qu'elle venait de terminer avec [ant de gloire, 
mais qui lui avait eoúté de si horribles effol'ts. 
Telle était sa t.aehe, et elle n'offrait pas moins 
de difficultés que celle d'attaquer et de ruÍIH'r 

l' Angleterre. 



1í1J1r:ClOJi\F J 7~)~" 1 -
J 

Le cUlIgl'~:-; !le Haslaclt était reUlll dqmis 

,dell't mois. TIonnicl', hom111e de J"íC;¡llCOllP 

,['esprit, Treilhartl, h0111me probe, mais rlHle, 
y représl~ntaieJlt la France. Honapartc, dans le 
pen de jours Ir,'í! ;\\;[I¡ p.1s:;{' all con gres, était 

COIH'Cllll scrll"/c¡lW¡¡t :lH'L' L\l!tric!w des ar

rangetllcll (s lléccss:lÍrcs pour l' orcn pa tiou de 

Mayence et de la tÚe de pOllt de ~L\llb('illl. TI 

avait <'lé cll"ci<lé que les lroll¡ws alltrichienlles 

se rctircl'aiellt á l'apprucllC des tronpes fran

t;:aises, et abalHlullilcraiellt les milices de l'em

pire; alors les ll'Oupes fran\,aises dcvaien I 

s'emparer de J\Iayellce el de la tete de pOllt de 
Manhcim, soit en illtirnillallt les milices de 

l'empirc, réduitcs á elles-memes, soit en brus
quant l'assaut. C'est ce ql1i [ut exécuté. Les 
trou!ws de l'électeur, en se voyant abawlon

uées de .... AuLL'ichicns, jivreI'PIlL\layence. Celles 
qui étaielJ l a la te le tI ti pon t de JIanheim 

voulurcnt résister, mais fnrent ohligées de 
céder. On y sacrifia cependallt quc!(lues celJts 

hommes. 11 était évidcnt, d'aprcs ces évélle

ments, que, par les articlcs secrcts dll tl'aitl~ 

de Campo-Formio, l'Autriche avait reC0l1ll11;\ 

la n"publiquc la }igne dn Rhin, puisqu'ellc' 

conscntait a lili ell ao.;surer les poillh les plus 
importants. n fut COllvellU, de plus, qnc l'a1'

mi'e frarwaist: , peJldant I(~s lH~gociations, qnit-
\ ~ 
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la rive gauehe , depuis Bale jusqll'a l\1ayf'l1cc; 
!fU':'1 eette ha llteur dIe poo1'1'a it conl ¡1111e1' ;t 
occuper la 1'iv(' drolte, mais en Iongeant l(~ 

lVlein et sans fr:lllcbir ses ri\'('s. Qllant aux a1'

mées alltrichicntH~S, elles devaicllt se retire!' 
,1u-rleL'1 dI! Dallubc et jusqn'an Lec!!, t'V:ICfl('f 

les plaees fortes d'l:lrn ,Ingolstadt d Pltilips 

hOllrg. Leur position devenait, par rapport ;'\ 
l'empire, a ¡H~II pr(~s st'lllblahk ;t celle des a1'

mées f1'alH:aises. La (lé¡mtation de l't'JIlpire allait 
:\insi délib¡'~rer an milit'll d'IIIlC double haie de 

,,¡¡ldats. L'Aut1'iclH' Jl'cx{cllta pas franc!H'lllclll 

:C5 articlcs see1'ets, Lar, a la favenr d'ulle Silllll

lat.ion, elle Iaissa des garllisons dans Philips
hou1'g, elrn et lugolstadt. La F1'auee fe1'ma Jc.s 
:veux sur eette infractioLl dn traitt'>, pOllr JW 

pas t1'Ollhkr la bonne inlt,]jigcllce. 1I [út (jl/CS-

: ion Cllsllitp de l'cllvoi n'>cipr()(p,e d'ambassa

deurs, L'Autriche répondit (}lIe, pOll1' le mo

ment, Oll se contclllerait de corrcspond1'c par 
¡es ministres qnc les deux pniss~lllees avaien!: 

aa con gres de Rastadt. Ce n'était pas mont1'c1' 

(In granel emprcssemeut a Cotlll11cnccr avec la 
Frailee des relations amicales; mais, ap1'és ses 

défaites et ses hl1miliations, OH coneevait pf 

on pardonnait C(' reste d'h I II1WI 1" d,> la p:lrt 

ti .. r \ntriclH' 
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1 ,('S premi('r(~s explicatiolls eutre la dppnta
¡ion de l'erupire el les ministres de !'Aulriclw 
furent ameres. Les états de l'empire se plai
gl1aient, en effet, CI ue l' A 1I1riehe contribuat a 1 es 

dépouiller, en rCCI)IlIl:¡is~'i;lIll: la ligne du Rhin 
á la répuhlj(llle, el en livrant ¡{'\lile maniere 
perfide Mayence et la tpte de pont de -:\IalllleÍm; 
¡ls se plaignaient qlLe l'Autriche, apres avoir 
ent1'alué l'empi1'e dans sa lutte , l'abanclonnttt, 
et lÍvrát ses provinces pour avoir en éclwnge 
des possessiolls en Halie. Les millistres de l'em

pereur répondaient qu'il avait été enrralllé it 
la guer1'e pour les intérets de l'empire, et pOlll' 

la dHense des princcs possessiom](~s en Alsacc ; 
qu'ap1'es avoir p1'is les armes rlans lenI' int{'ret, 
il avait fait des cfforts ext1'aordinaires pendallt 
.'iix annóes consécutives; qu'il s'était Vil aban
doollé Sllcccssive!l1Cllt p:lr tous les {>tats dE' la 
confédératioll; c{lt'i! av;,it soulcml prcsqllc ¡, 
lui seul le farelcall ele la guerre; qu 'í] ;1 \ ait 
perdn clans cctt(' lutte Ull(' parrie de ses ('Ials, 

et notammcnt les riches provincí's ck la Rel
gique et de la Lom]¡ardiE'; el fllt'il I\'avait, 
aDreS de lels dforts si ;lIl1t~relll{'riL j);¡YPS, (',:le 

l • < 

d(~ la reconnaissance ;\ attendre, í:'t point el" 
plaintcs a cssnycr. La v{~rité {~tait CJnc l'elll

pereur avait pris 1c prl'rCX;(' des prillces pO:,
<;PSSiOlllll"S en A!c;aCi' ~ pm:;-;;,in' 1:1 gili'I'i'f' 



,[u'jl!';¡,,:ut soutenue pOli!' sa seuk alllbitioll .. 
qu'il :' avait elltra¡Il(~ la conf'édératioll germa
niqllc malgré elle, el (pie mailltcllallt íI la 
Irahissait pour s'indernniser a ses dépens, A pr<,'

de vives explications, qui Il'abollti"i'llt ~t rien, 
il fallnt passer outrc, el s'occlllJCI' de la base 

des négociatiolls. Les Fran{;ais VOllbié'llt l;¡ 
rive gauclw d¡l nhiu, el pro!,osaiellt, pou]' 
indemniser les princ('s déposséd{~s ele lelll's 

états, le moyen des séctllarisatiolls. L'Alltl'ielll', 

qui, non COI\tente el'avoil' :ICqllis la plus grande 

partic du territoil'p Vt'lliti('Jl, vOl:lait s'illdcm .. 
niser encore avec quciqlles éveché's, et c¡¡¡i 
d'aillel1rs avait des cOllventiolls secretes avcc la 
france; la Prllssc, qui était COIl"ellllC avec la 

France de s'indemlliser, sur la l'ive droite, du 

duché de Cléves qu'elle avait perdll snr la rive 

gauche; les pl'itlces e/épossédés, qll1 aimaient 

mieux aC{luérir des états sur la rive e/raite, a 
I'abrí du voisinage des Franc;aís, que de rc
cou vrer leul's anciennes principautés; l' A ntri

che, la Prllsse, les pl'inces dépossédés, tous 

votaient également pour qu'on cé(lat la ligne 

!In Rhin, et que les sécularisations fussent 

employées comme moyen d'indemnité. I/em
pire pouvait donc difficilement se défendrf' 

eontre un pareil conCOllI'S de volontés. Cepen
(1.1nt le" pOllvoirs dOllllés ~t la d{~plltation, fai" 
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:i;mt tnlC cOllditioll expresse de I'illtegr;u~ d¡" 

i"empire gel'man ¡que, les plénipotentiail'es hall
(;ais déclarerent ces pom'oirs bornés et insuffi

sants, et en exigerent d'autrcs. La députation 

:;'en fit. llollller de lJouveaux par la diete; 

mais, qlloiqne ay:mt d{'sormais la faculté de 

cOllcét!cl' la ligue dn Rhin, et dI' renoncer a la 
rive gauchc, elle persista néanmoins a la (1<:
ténclrc. Elle. <lollnait beaucoup de raisons, cal' 

les raisans ne manqncnt jamais. - L'empire 

germaniqllc, dísait la députatian, n'avait point 

été le premier a déclarer la guerreo Bien avant 

que la diéte ele J{atisbollne en eút f:út la dé

c1aratioIl, Cuslille avait surpris Mayence el 

env3hi la Franconie. 11 n'avait done fait que se 
défendre. La privation d'unc partie de son 

1cr1'itoire bOllleversait sa constitutioll, et com

promettait son existcncc, c¡ui importait a toute 

I'Etirope. Les provillccs ele la rin' gallclw (lU'OH 

vOlllait lui enlever, étaient cl\lI1c ll10dique illJ

portance pour Ull état dcvellu aussi V;lstc que 

la l'Ppubliq'Ie f1'all(:aise. La ligne dn Rhill P01l

vait ct1'eremplad~c par une alltre ligne mili taire, 
la Masellc par cxcmple. La J'(;pllbiir¡llP, enfill, 

rcnom:ait, pOIlr<I(~ I rés-rnisérables a vall! ages, ~: 

la gloire si llelle, si ¡Jure, et si ntile pon1' ('!le, 

t It~ la modératiOlI politique. - El] cOllséquence, 

la d(;PIlL¡!ioll p¡,opnsail rl';dJ:UI1;oJ)l!('r tout ':(. 
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(Ille l'empire avait possédé aa-del a de la .:\10-
:;elle, et de prcndre eette rivíere pour limite" 
,\ ces raisol1s, la Franee en avait d'excellellte~. 

;r opposcr: - Sans doute, elle avaít prís l' of
fensive, et eommenci' la guerre de faít; mais 
la guerre vérltable, celle d'ill tClltion, de macb i
nations, de préparatifs, avait été commellcP{' 
par l'cmpire C'était aTreves, ;1 Coblentz CJII'a
vaíent été rccucillis et organisés les émigrés; 
c'était de la que devaient partir les phalanges 
chargées d'humilier, d'abl'lltir, de démemhrer 
la Franee. La Franee au lien d'etr<: vaillclIf; 

était victoriellse; elle 'en ¡>rofltait, llon pour 
remIre le mal qu'on avait voulu luí {;¡irt', mais 

pour s'indcmniscr de la guel're qu'on luí avait 
faite, en exigeant. sa véritable limite naturelle, 
la ligne du Rhin. 

On dispntait done, cal' les CfJlIccssio!1S, meme 
les pllls inévitables, sont toujours contestéeso 
_'bis iI était évidcnt que la députation allait 
céder ]a rive gallclw, et ne faisait cette résis
tance que ponr oLteuir de meilleures condi
tions sur d'autres points en litige. Tel était 
l'(~Lat des négociatio[)s de Hastadt, au lUois de 
plnviose an VI (févricr 1798), 

Allgereau, auquel le directoire avait donw\ 
ponr s'en débarrasser, le commandemeut dc 
l'année d'Allemagne, s'était cntouré des jaco 
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IllllS les plus tOl'ceués, lille pouvait (lUC p()l't(~r 

ulIlbrage a I'empire, qui redoutait sllrtout la 

L'outagion des nouveaux príncipes, et tpli SI' 

plaignait (l'écrits incendiaires répandus en AI

lemagne. Tant de tetes fermcntaient en Europe, 
qu'il ll'(\tait pas llécessain' de supposer l'inter
yenlioll [rall(;:aise pOli!' explique!' la circulatioJl 

d'¡"crils I'évolutionuaires. JVIais iI importait all 

directoire de s' évitel' tOllte plail1te; d'aillcurs, iI 
était mt~Colltcll t de la conduite turDulellte !l'An 

gcrcau~ illai ota son commandcmcllt, et l'eJI 

vaya a Perpignall, sous pr{'tcxte d'y réunir Ulh 

armée, qui était dcstinée, dísait-on, ~'.¡ agir 
cOlltre le PorLuga 1. Cette cour, a l'illstigatioll 

de Pia, n'avail pas ratitié le traité fait a\"ec LI 

l'épublique, el OH mena(:;ait d'alleI' frappel' en 
elle une alliée (le }' Angletel't'e, nu resle, ('(' 

Il'('tait Ü (JlI'lIIlC vaill'~ démollstratioll, d b 
conunissíou dOll/l(:':e Ú Augcl'l'au était lIile di~, 

grace déguis(~e. 

LaFrance,outre lpsrappol'ls din'cls c¡ut:!I( 
cOllllnclI!;ait ;\ renolle .. avec les llllissilllces de 
l'Europe, avait: il dil'iger, COHlIIlC J!ous ravow, 

!lit, les républiques nOllvelles. Llles ~:tait'll{ 

wlturellt'Ulellt agitées de partis cOlltl'ail'cs, lA 

devoir (k la FraIlee était de leu!' épargut'l' Il's 

~:(Jnvulsions (lui l'avaicnt déchil'éc l>lIc-l1H~D1(" 

U'~¡ilk¡¡I':',. dk "'I<tit appek'\' ,,¡ l'''Yú' I'Utlt 
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cela. Elle avait des armé es ell Hollallde, dan:,; 
la Cisalpinc etla Ligurie, eutrelenucs aux frais 
de ces répllbliques. Si, ponr ne point paral!n' 
attenter a lenr indépendance, elle les livrait á 
clIes-mcl1ws, iI y avait chngcr de voir, uu Ull\' 

contre - réyolu tion, on Ull déckllllcm ent ele 
jacobillismc. Dans un cas, iI Y avait pt"ril pOUl 
le sysleme républicain; dans l'autre, pOlll' le 
mailltiell ele la paix générale. Les jacobins, de
"cnus les maltres en lIollamle, étaient capa
bIes d'indisposer la Prusse et l'Allemagne; de

"enus les maItres dans la Lígllric el la Cisalpine c' 

ils étaient capables de bOllleverser rIlalie, el 
de rappeJer l'Autriche en liceo II f~lllait done 
IlJOdérer la marche de ces républiques; mais 
,~n la rnodérant, on s'exposait a un alltre in
convéIlient. L' Europe se plaigna it que la Fr:mc(' 
eút fait, des Hollamlais, des Cisalpins, des Gé
llois, des stljets pll~t(')t que des alJiés, et luí 
rf'prochait de "iser ;\ unc dominatioll univcr· 
selle. II rallait dOlle choisir (lPs agents (tUi 

cnsscnt exactemclll la nuance d'opillion COll~ 

"enable au pays ou iIs devaicnt résider, et as
sez de tact pOllr faire scntir la rnain de la 
France, sans la laisscr aperccvoir. II y avait, 
comme on le voit, (les difficultt's de toutp es

pece a vaincre, pour maintcnil' en pl'éseIlct'. 
et y mailltenir sans c1IOC, les deux system('~;, 
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«(lli, en Enrope, venaient d' etre opposés l'un 
:'t l'autre. On les a vus en guerre pendant six 
ans. On va les voir pendant une année en né
gociation, et cette année va prouver mieux 
que la guerre encore, Ieur incompatibilité na
turelIe. 

Nous avons déjit désigné les différents par
tís qui divisaicllt la Hollande. Le partí modéré 
et sage, qlli voulait une constitution unitaire 
et tempérée , avait ;t combattre les orangistes, 
créatures dn stathouder, les fédéralístes, par
tisans des anciennes divisions provinciales. 
aspirant a dominer dans leurs provinces, et a 
ne souffrir qn'un faible lien fédéral; enfin, les 
llémocrates ou jacobins, voulant l'unité et la 
<lémocratie pures. Le dil'ectoire devai t natu
rellernent appnyer le premier parti, opposé 
allx trois autrcs, paree qu'il voulait, sans au-
cune des exagératiolls contraires, concilie. 
l'dncien syster;Je fédératif avec une suffisante 
concentration de gOllvernemeot. On a Leau
coup accusé le directoire de vouloir partout 
la république une et indivisible, et 00 a fort 
mal raisollnó en général sur son sJSteme a cet 
t'gard. La républiqueune el indiJlisiblc, imagi
llée en 93, eut été toujours une pensée pro
fonde, si elle n'avait ét{~ d'aborrl le fruit d'un 
illstinct pnissant. Un élat allssi homogene, 
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anssi bien fondu que la Franee, ne pOllv;n! 

adlllettre le syst(~me fédéral. Un élat aussi ml'
naeé que la FraIlee eót été pcrdu en l'ad-· 
mettant. I1 ne eonvenait ni a sa eonfiguratiulJ 
géographique, lli a sa situatioll politiqueo Salls 
donte, vouJoÍr parlout l'unüé ct l'indivisibilité 
an meme degré qu'en Franee, eút Üé absurdc; 
mais le direetoire, plaeé a la tl~te d'uu llOllveau 
systeme, obligé de luí créer des alliés pui:-.. 
sants, devait chercher a donner de la force el 
de la consistance a ses nOllveaux alliés; et i ~ 
u'y a ni force ni cunsistance salls un certai" 
degré de COIlcentration et d'nnité. Tclle élai ¡ 
la pensé e , ou pour micnx dire l'iustiIlCl, (1111 
dirigeait, et devait diriger presquc a lcur itlS<;U, 

les chefs de la république fran\aisc. 
La Hollande, avec son aneien systcmc fér!t' 

ratif, cut été réfluite a une complete impui,-;. 

sance. Son assembléc nationale u'avait pu tUI 
donner cncore une constitutioIl. Elle (>tait as
treínte a tous les réglements des anciells {~tab 
de JIollande; le fédéralisme y domiuait; lc~; 

partisans de l'unité et d'uue COIlstitulÍon HlO' 

dérée demandaient l'abolition de ce réglemelll 
et le prompt établissement d'UIle cOIl,,;tituti01L 
L'envoyéNoClétaitaccusédtdavoriser 11:'5 féd¡; 

ralistes. LaFrance llC ponvait cliffél'l'I' dI' ¡¡n'JI 

tire un partí: (,11,> ('l1vo\a ]ulIlwl'1 l'olll!lJaillk, 
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Ltrméc de Hollamle, Joubert , l'un des lieute

¡¡anls de Bonaparte en ltalie, célebre depuis 

sa marche en Tyrol, modeste, désintéressé, 
bra ve, et patriote chaleureux. Elle rel1lpla\,:l 

N"od par Delacroix, rancien ministre des af

fair(~s étrangcrcs; elle eú t pu faire un meilleur 

clIOÍX. Le dircctoire rnallquait malheurellse

mellt de slljets ponr la dip!omatie. II y avait 

beancoup d'hommes instruits et distingllés par· 
mi les lllembres des assemblées actuelles OH 

passées; mals ces hommes n'avaient pas 1'ha
bitucle des formes cliplomati(Illes; ils :lvaient 

dn dogmatisrne et de la morgue; il était dif

ticile d'en tl'ouver qui conciliassent la fermeté 

des principes avec la sOllplesse des furmes, ce 

qu'il anrait falln cependant chez nos envoyés 

a Ntrallger, ponr qu'ils sussent a la foís faire 
respecter nos doctriues et ménager les préjn

gós de la vieille Europe. Delacroix, en arrivallt 
en HoUande, assista it un festin douné par le 

comité diplomatique. Tons les ministres étrau

gers y étaicnt invités. Apres avoir tenu en leu1' 

présence le langage le plus démagogique, 
Delacroix s'ócria le vClTe á la main: POllrqll(){ 

1I'y a-t-il pas un Batare qui ose poignarder fe 
l'églement sur l' aute! de la patrie! On cOI1\,oit 

ais('~mcnt l'cffet quc devaient prodnire sur le~ 

étraugel's de p;lI'(·illcs hOiltadcs. Le r(~gll' 
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ment, en effet, fut bientot poigllal'lk. (lIJa· 

rante-trois députésavaientdéji:t protesté contn' 
les opérations de l'assernblée Ilationale. Ils SI' 

réunirent le 3 pluviose (22 janvier 179t)) :"\ 
l'hOtel de Harlem, et lá, suutellus par nos 
troupes, ils procéderent COHlme un avait fait 
ú Paris, quatre mois auparavaut, au 1 S fruc
tido!'. I1s exclurent de l'assemhlée nationalc nI! 

cel'tain nombre de députés suspects, en firent 
enfermer quelques-uns, casserent le r6glcment, 
et organiserent l'assemblée en une espéce JI' 
convention. En peu de jours, une constitutiol! 
a peu pres scmblable a ceIle de la France fui 
rédigée et mise en yiglleur. Voulallt imiter la 

cOllventioll, les nOl1veaux dirigeants COlllpO

serent le gouvernement des membres de l'as
scmblée actueHe, et se constitnerent eux
memes en directoirc et corps 16gislatif. Les 
hommes qui se présentent pour opércr ces 
sortes de mouycmcnts sont tOlljonrs les plus 
prolloncés de lcm parti. II t'tait á craindrc que 
le nouveau gouvcrnement batave lle fút fort 
empreint de déJtlocratie, et quc, sons l'itlfluenc(' 
d'un ambassadeur comme Del::tcroix, il ne dé~ 
passat la ligne que le directoire frarH,'ais allr;¡it 
voulu lui tracer. Ct'tte t'specc de 1 H fructidOl 

PTl Hollande !le mallqua pas de f:1ire di\'(' ;\ h 
,liplomatie I'lU'ÓpCCIlll('. surtOllt ;'1 la di!)!ofl!;(-



tH~ !H'IISsícnne, que la Frailee gouvernait I:t 
HollalHle, el s'deudai¡ de fait jusc¡u'an Texcl. 

La république ligurienne ét\lit dans une as
sez bOTlllC voie,qlloiC¡lle secretemellt travaíllée, 
comme tous l('s 1l0UH';WX états, par denx partis 
(;galctlH'llt (·xag(;rés. Qtlallt :! la Cisalpille, elle 

¡;!;út ell proie aux passiolls les plus véh{·mentes. 
L'esprit de localit{~ divisait les Cisalpins, (plÍ 
;¡ppal'tenaiellt á d'ancicns ótats sllccessivelnellt 
dérnembrés par 130napal'te. Outre l'esprit de 
localilé, les agcllts d(~ ['Alltrichc, les lloble,,> , 
les pretrps el les démocratcs empOrll-S ;¡gi .. 

faíent violemment la nouvelle république.Mais 

les déulOcrates étaient les plus dangel'eux, paree 
qu'ils avaient un puíssant appni dans l'armée 

d'Italie, composée, comme on le sait, des plus 
chauds patriotes de Franee. Le dircctoire avai!: 
<lutant de peine ;'t dirige!' resprit de ces armées 
en pays étrallger, que celui. de ses ministres, 
el avait, sous ce rapport, autallt de difficultés 
a vainere que sous tous les autres. II n'avait 
pas encore de ministre aupres de la nouvelle 
répllblique. C'était Berthicr qui, en sa (Iualité 
de général en chef, rep.césentait cucore le 
gOllvernement fran(,'ais. Il s'agissait de régler, 
par un traité d'alliallcc, les rapports de la nOll

v('l/e republique avec la républiy'ue-mere. Ce 
trail(' fllt rédigé ~ Paris, el t'1l\'oyé a la rati-
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fication des conseils. Les de!lx répnbliqucs 
contraetaient alliance offensive el déft'I1sive 
pour tous les cas; et en attendant que la Ci
salpine eút un état militaire, la FraIlee lui ac
COI'llait un secours de vingt-einq mille hommes 
allX conditiollS suivantes. La CisaJpinc devait 
dOIlner le local pour le casernemclIt, les ma
gasins, les hópitaux, et 10 millions par an 
pour l'entretien des vingt-cinq mille hommes. 
Dans les cas de guerre, elle dcvait fournir un 
subside extraordinaire. La Franec abandonnait 
a la Cisalpine une grande partie de l'artillel'ie 
prise a l'ennemi, afin tI'armer ses plac('s. Ces 
conditions n'avaient rien d'excessif; cependant 
Leaucoup de députés cisalpins dans le eonseil 
des anciens, mal clísposés pour le régime ré
publieain et pour la Franee, prétendircnt que 
ce traité était trop ünérclIx, que "OH ;¡Jwsait 
de la dépendanee dans laqueIle le nouvcl état 
était pIacé, et ils rcjetereIlt le traité. Ll y avait 
1á une malveillance évidente. 130naparte, ohligé 
de ehoisir lui-meme les individlLS eomposant 
les eonseils et le güuvernement, lI'avai t pn s'as
surer de la nature de tous ses cbüix, et iI de
venait néeessaire de les modificr. Les conseils 
aClllels, llommés militairement par Bonaparte, 
farcnt modifiés militairemellt par Bc!'ti/icT. 

Ct'llli-cÍ éloigna qllelqllcs-lIlls des nWl1lbres les 



))JH1~CTOIH F \ 17~)H~J. :) [ 

plus ohstinés, el lit présenter le traité, qui fllt 
tllIssi t('¡t accepté. Il était f:kheux que la Frallce 
fr'1 L encore obligée de laisser voir sa 111ain, cal' 
l'.\.ulrtche prétendit sur-Ie·champ que, malgré 
toutes les promcsses ¡aires á Campo-Formio, 
la Cisal pille 11' éta; t pas lIlIe n~pllblique indé
pendaute, et qu'clle était t'vidcll1ment l\Il(' 

¡¡rClvillce frall\,aisc. Elle fit des difficultés P()\II' 
l'admissioJl du ministre l\Iarescalchi, accrédit(~ 
:1l1IH'es ¡l'cHe par la Cisalpine. 

Le territoire formé par la France et les n01l

veIles ré¡mbliqnes s'ellgrenait avec l'Europe, 
(~ncore féodale, de la llIanit~re la plus dange
reuse ponr la paix des deux systemes. La Suisse, 
toute fóodale cncore quoique républieaine, éLait 
cnglobée entre la .France, la Savoie, devenllc 
p1'ovillce fraIH;;aise, et la Cisalpine. Le Piémont, 
;¡VCC Jeqlle! la Franee avait cont1'acté une al
liauce, (~tait enveloppé par la France, la Sa
voie, la Cisalpine et la Ligurie. La Cisalpine 
et la Ligurie envcloppaient le Parmesan et la 
Toscanc, ct pouvaiellt communiqucr leur fip
vre aRome et ;\ Naples. Le directoire avait 
recommandé ~l ses agents la plus grande ré
serve, et lenr avait défeIHlu de donncr aueune 
espáance anx démocrates : Guingnen(' en 
Pi(~!1Iont, Cacanlt en Toscane, Josf'phBona
partl' ;\ HOIlH', Trn¡IV(; ;t '\f,¡ples, avaient 01'-



dre p¡'ecls de témoigncl' les disposiliolls les 
plus am.iealcs aux princes .1upri's dt:'s(luels ils 
résidaient. lls devaien\: assurer epw les itltctl
tions dll directoire n'{'laieTlt llullemcllt (le pro

pager 1f.s príncipes ré\ oluLimlllaircs; t[u'il se 

contentcrait de ll1aintcllir le '''} st'-'IIH:' républi
caín lit 01'1 ji était étab!í, Hlais qu'il lJ(~ ferait 

ríen pOllr l'ételldre chez les puissallces qlli se 

conduiraieut loyalement avec la France. Les 
intcntions dlt directoil'e étaicnt sinceres et sa
aes. U souhaitait saBS doute les l)ro<rres de la 
~ ~ t"'l 

révolution; mais ii ne devait pas les propager 

plus long-temps par lcs armes. II fallait, si la 
l'évolution éclatait dans de nouycaux dats. 

qu'oll He put reprocher á la Frailee UIle par
ticipation active. D'ailleurs l'ltalie était rem
pIie de princes, parents on alliés des grandes 
puissallces, auxquels OH ne pOlI\'ail Jllljre sans 
s'exposer a de balltps llOstiliL{'s.L'AlItriche ne 
manquerait pas el' intervenir ponr la Toscane, 
ponr NapIes et peut-etre pom le Piémont; 
I'Espagne interyienurait cerlainement pour le 
prince de Parme. Il fallait donc s'altaehcr, si 
de nouvcaux événements venaient ;\ éclater, 

~l n'en pas avoir la responsaLilité. 
Telles étaient les instructiollS du directoire; 

mais on ne gouverne pas les passiolls, et ,<;1If'

tont eellt·~ de la I ibl'rté. La Frallcc po ti \:\ i t-ell(' 
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empecher que les dérnocrates fraIH::ais, ligll
riens et cisalpills, ue eorrespondissent avee les 
démocrates piérnóntais, toscalls, rotnains et 
lIapolitaills, BC leur soufflassent le feu de leurs 
opiniolls, de lelll"s ellcouragetllenb et de leurs 
espérances? 1/s leur disaielll <JI/(' la politique 
empechait le gOllverllt'ment fralJ(,:ais d'illlerve
llir ostensiblemellt dans les révolutiolls qui SI: 

préparaiellt. partollt, mais (Iu'illes protégerait 
une foís faites; qu'il fallait avoir le eüurage 
de les essayer, et (Iue sur-le-ehamp arrivcraient 
des seconrs. 

L'agiLatiol1 régllait dans tons les élats ita
lieus. Un y m n I ti pliait les arrestatious, et nos 
ministres aecrédités se bornaient a réclamer 
{luelquefois les inJividus illjustement poursui
vis. En Piémont, les arrestations étaient nom
lJreuscs; mais ¡'intercession de la Franee était 
SOlfVCllt écoutée. Ell Tus('ane, il régnait assez 
de modération. A NapJes, it y avait une classe 
¡J'hommes qui partageait les opinious nou
"elles; mais une conr allssi méchante qu'in
sensée luttait eOlltre ces opinions, par les fers 
et les supplices. Notre ambassadeur Trouvé 
était abrellvé d'hnllliliatiolls. Il était séqucstré 
COllllTle un pestiféré. Défense était fai le aux 
Napolitains de le voir. II avait en de la peine 
a Sé' p¡'oellre!' un m{~decill. 0/1 jetait dans les 

.. \. 



cacbots ceux qui étaicnl acrus{'s d'avoir en 

des cOllli1luuications avec !a l{ogation frall<;aise, 
OH qui portaiellt les chcv(~tlx coupés et sans 

pOlldre. Les lettres de ]';¡mbassadcur ,;taicnt 

saisies, décacbetécs, d gard,''Cs par la poliee 

llapolitaine pelldalit dix Ú d()uz(' jOllrs. Des 

FrarH,'ais ;¡Vaiellt ét( assassil,l-s. Mt'lllC Cjll:lJI(l 

HOllaparte était en Italie, il avait CII de I:! 

peille á contcBil' Jt.s fllI'l'urs de la coul' de Na

pIes, et malllten<lllt c!lI'il n'y dait plus, Oll juge 
de quoi elle de\'ait ¡;t\'l' capable. Le gouwr

nement fraJl(:ais ;¡v:¡il ass('í', (k force ¡)(HU' la 

punir crllel¡ell](~ll! de s(~s falltes; mais pour 

ne pas tl'oubter la paix g(;Il('l'a!<" ji a\'ait ]'('
commalldé a SO!I ltllllistre Trouvé (!P garder 
la pllls grande mesure, de s'en tellil' a des re

présentations, et de tachel' de la l'amener a la 

ralson. 
Le gOllV('J'llf'IlH'1l1: le plus pr('s de sa ruine 

était le gUlI\Cl'lICIIlCIlt papal. Ce n'élait pas 

fallte de se ddelldrc; il faisait aussi des af'!'CS

tations; mais un viellx pape dont ror¡~"ejl 

était abattu, de vicux cardillallx illhabiles. 

pOllvaient difficilement sOlltenir un état dlan
celant ele toutes parts. Déj~l , par les sugges

tions des Cisalpins, la Marche (l'Allcone s'était 

révoltée, ('t s'était cOllstitut'e en républi(F:e 

anconitaillc. De l!l, les dÓllloc\'at(~s SOIl fllaicllt 1;1 



l'{'voitc d:llls tOll! l' état rOlllain. lis n'y comp
laiellt pas tUl grane! Hombre (le prtl'tisaus, mais 

ils (>tajen t assez seco[)(l{~s par le InéCOlllen tenwnt 

puhlic. Le gouvernf'l1wllt pap;¡l avalt perdu 

son éc!al: imposallt aux yCllx du people, dc
puis (I'w les cOlltri]¡utiollS illlpo::;(~es it Tolcn
tillO J'avaiel1t obli;.:-ó de (lOlll1Cr jllsqu'allx 
1l1cu]¡les préciellx. ct aux pierreries dn Sainl
Siége. Les laxes nOllvdles, la créatioll d'ulI 
papier-monnaie <]lli perdait plus des dellx tiers 

de sa valeur, l'aliéllatioH dn cinq uiemc des 
l¡iens du clergé, avaient mécontenté toutes les 
dass!'s, jusqu';mx ccclésiastiqu('s eux-memes. 
Les grands de Home, qlli avaient re¡;;l1 quel

ques-llnes des lumi¿'res répandues en Europe 
pendant le dix-huitiéme siec!e, murmuraienL 
assez hautement contre un gouvernement fai-

1>1(', ille)lIC, et disaif-mt qu'il était temps que le 
g(Jl1\'er!l('mt~llt Icmpord des états romains 

pass;\! ele cdibataires ign(1'rant~" incapablcs, 
étrangel's ;\ la connaissancc des cllOses hn
mailles; aux vt'-ritables citoyens versés dans la 
pra ¡iqll(> pI l'habi i lIde dn mond(~. A insi les di s

positions du pellple romain étaicnt peu favora

bles ;m pape. Ccpendant les démocrates étaicnt 
peu llombrcux; ils inspiraicnt des préyentiofls 
..,0 u s le rapportde la I'piigion, dOllt ollles croyait 

(~IIJ\e/llis. Les al'tislps fral]('ais glli {~tai(~I1t ;{ 

-í 
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Rome les excitaient beaucoup; mais Joseph 130-

naparte tachait de les cOJ1tellir, en JpUI' disant 
"1 ' ' I f qu J s n avalcnt ]las asscz (e orce pOli!' t<~nter 

un monvement clécisif, qll'ils se perdraiellt d 
comproll1cttraieut iUlltilemcllt la France ; qne 

du reste, ('lle ne les sOlltielldritit ¡>a~, et lps laif;
sel'ait exposés aux suitcs de lcUI' imprudellce. 

Le G nivose (26 dt~cel11Lre 1797), i1s Yilll't'llt 

l'avertir qll'il .Y anrait un mouvement. Il les 

congédia, en les engageant a rester tranquilles; 

mais ils n'en crun~Ilt pas le millistre francais. 

Le systeme de tous'les el1trcpreTlcurs de' r(~
volntions était qu'il fallait osel', el clIgager lit 
Frailee malgl'é elle. En eff(~t, ils se n"lIl1irellt le 

8 nivóse (')8 décembre), pour tellter Hn mOH

veroent. Dispersés par les dragons <ln pape, 

ils se réfugierent dans la j nridictinn de 1'am
bassadeur fl'an\,ais, eL SOliS les a!'carles di, pa

lais Corsiui, r¡u'il hahilait, J()seph acconrut 

avec quelqlles mililail'es fl'an<;ais, et le génél'al 

Dllphot, jellne ofticier tres-distingué de l'ar
mée d'Italip, II voulait s'illterpnser entre les 

troupes papales et les insl1rgés, pour évitcl' un 
massacre. Mais les troupcs p;!pales, sallS res
pecf pnur l'amhassadeul', tirent feu, et tuéreflt 

ases cató s l'infortunóDll[Jhot. Ce jellnehomlllc 
allait éponser UIlt' belle- sn~llr de JO'icph. Sa 

mort produisit une commotin!1 extl'aol'dinaire. 



DIRECTOIR E (17 9b ,l. 
Píusieurs ambassadeurs étrangel'S COUI'lIl'eut 
chez Joseph, partieulierement le ministre u'Es

pagne, t['Azara. Le gouvcrnement romain, seuI, 

demeura quatorze heures san s envoyer chez le 
ministre de Frailee, quoique celui- ci n'eut 
cesst' de luí {(Tire ¡wJHlallt la jO':l'uéc. Joseph, 

indigné, demanda sur -le - champ ses passe

ports; on les lui doItlla, et il partit <lussitót 

pou!' la Toscall(', 

Cet óvéncrnellt produisit une vive sCI1SatioIL 

Ji dait visible que le gouverllelllellt romaiu 
al/rait pll prévellir eette sccne, cal' elle était 

prévue aRome dellx jours d'avance, mais qu'it 

avait voulu la laisser (~datcr, pour infliger aux 
démocrates une eorrcction sévere, et que dans 
le tUlln'llte il n'avait pas su prcndre ses précau

liollS, de maniere á prévenir une violation uu 
clroit des gells, I't l/Il attelltat contre la léga
tion fraIl<;:aise. Aussitót Ulle grande ¡";Hligllatioll 

se manifesta dalls la Cisafpille, et panul tOll~ 
les patriotes italiens, eOlltre le gou vernemcn t 

romain. L'arméc cJ'ltalie demandait a grallds 
cris á marcher sur Rome. 

Le direetoire était fort embal'l'assé : il voyait 

dans le pape le chef spirLtuel du parti euncrni 

de la révolution. Détruire le puntife de eeHe 

vieillc el tyranuÍgllc religion chréticnne, le 
ICl! !;lJ! fi)!'l, malgré 1(, dallger de blessl'l' les 
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IHlissa.llces, et de pI'OVO(pll~1' lellr illtl~rvellt iOIl. 

Cependant, qllels que fu sSClltlCS incol1vhliCI !ts 

d'une détermillation ho:,:tile, les passiol}s 1'(;

volutionnaires l'rmportercllt iei, et le dil't'c
toire ordollna au géil(']'ai llcl't hiel', 'lllí com

manclait en Ttalic, de marche!' sur Horne. 11 

espérait que le pape, n'éUlIIt I(~ p;lrclIf ni J'allió 
d'auculle couI', sa chute ne !'l'ovü(lu('rait au

cune illtervention pnissante. 

La joie fut grande chez tOllS les répuhlicains 

et les pa1'tisans de la. philosop hi e. llerthit'I' :-n'-

1'iva le 22 pluvióse (10 févrie1' J79~) eJl vue 
de l'auciemre capitale du monde, que lrs :lr

nlées républicaines ll'avaiellt p:IS cnco1'e Yi,~itéc. 

Nos soldats s'arrcterellt tUl iustallt, ponr con
templer la vi('ille el magnifique cité. Le mi
lUstre d' Azara, le médiateu1' o1'dinaire el e tOlltrs 

les puis:,:ances italil'tlllt's illlpn'.s de la Fl';lIlce, 
accournt au (1 uarticr - géuéré! 1, POli!' négocit'1' 

une cOllventioll. Le ch:lteau Saint-AIIge fllt ¡¡
vré aux Fl'au(ais, Ú la c01Hlitioll nalllrcl[e e/dI'(' 

peuples civilisé~, de respecte!' le culte, les éta

blissernents !mblics, les persouues pt les p1'o
priétés. Le pape fut laissl~ all Vatican, el 

Berthie1', introduit par la porte dll Peupll', fllt 

coudnit au Capitote , comlne les ctllciens triolll

phatcurs rumallls. Les drmocrates ,;W COIll]¡]¡' 

dI' leurs V<CtlX_ se rt"l!l!irCl!! au C:lll!po-Vac('i-



JlO, OLt;;e VOlcnt les vestiges de r aneien Foru Ill, 

d, cutotlI'és d'Ull peliplc insensc, pr~t ~I ap

plaudir ;1 ton s les évéIlements llouvcaux, pro

damerent la répnhli(llle romail1c. UH notaire 
rédigea un aete par Jeque! le pcuple qui s'iu
litulait peLJpl(~ J'omain, déclal'ait ¡,entrer dans 

sa SOl! verailleti~, el se coustiluer en répllbliflue. 

Le pape avait élé iaissé seul au Vaticano UH 

alla lui demallder l'abdicatioll de 5a souveral" 

nett~ temporelle, cal' OH u'eutemlait pas se llH~

ler de SOl! autol'ité spiritlldk. H répolldit, di! 
reste, avc'c diguité, qu'il ue pomail se Ilé
pouiller d'uIle propriétó qui ll'(~tait point a IlIi, 
lllais it la slIccessioll des apótl'es, et qu i l1'étail 

qu'en tlépot dans ses mains. Cette Lhéologie 
toneha pcu nos génóraux rópubiicaius. Le 

pape, tl'aité av<,c les égards dus a son age, fut 
extl'ait dll VatÍcilll ]H'llllant la uuit, et concluit 
en Toscallc, (J'" il re!:ut asile dalls un COliVCIlt. 

Le peuple de Hume pal'ul (leu regretler ce 

sOllvel'aill, tllli aYait cepelldant l'égnó plus dt' 
vingt allllées. 

:;Vlalheureusemellt des exces, llOIl con1.l'C les 

persolllles, m;lis cOlltrc ll's pl'opl'iétt·s, sOllil

l(~l'ellt I'clllrée des FralJ(~'ais dallS l'ancieIlIH ca
pitalc du monde. Il u'y avait plus á la tr~te de 
l'arrr](~e ce chef sévlTe et illnexiblc, quí, moins 

par vertn que p;u' burrcIlI' du dt"sor'drc, avait 



pOUl'suivi si SéVel'elUent les pillal'ds . .Bollapal'te 

seu] aurait pu imposer un fr('in a I'avitlité dans 
une contrée aussi 1'ichc. Berthier ven;¡it de 

partir pour Paris; Masséna lui avait sllccédé. 
Ce hé1'os auql1cl la Fr;¡nce devra une éternclle 
reconnaissance pOOl' ra\oir sanv('~(' ú Znrich 
d\me ruine inóvitable, fut acclIsé d'avoir dOll

né le premier cxemple. Il fut bientót imité. ()II 

se mit ú dépouillcr les palais, le., cOllvents, les 

riches collet:tions. Des juifs a la suite de 1'ar

mée achctaiellt a vil prix les magnifiques ob
jets que leur livraient les déprédateurs, Le 
gaspillage fnt révoltant. 11 fant le dire : ce n'é
taient pas les officiers subalternes lIi lPs soldats 
qni se livraient a ces désol'dres, c'étaient les 
officiers slIpérit'urs. TOllS les ohjets qu'on en
levait, et SUl' lesquels on avait les droits de la 
conquete, auraient dú erre df'[J()S(;S dans lIIle 

caisse, pt vendns all prof1t de rannéc, qlli n'a
vait pas rC<{H de solde depuis ciuq illois. Elle 
sortait de la Cisalpine, oú le défallt d'organi
satioll financiél'e avai! cmpéché d'acquitler le 
subside convenn par notre traitp. Les soldals 

et les officipl's subalternes étalvnt cbns le plus 
horrible déllument; ils Pt,liC'nt indigr¡('s de 
voir lellrs chefs se gorgt'I" de déponillcs, et 
comproillPttre la gloire du 110m fr:ll1<{ais, sans 
.1l1ClIn profit pOli!' ¡'armé.', TI y ('lit \1J1(' n"\'ol!!' 
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cOlltl'e ~'Iassélla : les officiers se l'élluil'cnt dans 

llIW égtise, et déclaréI-ellt qu'ils lIe vOlllaient 

plus servir sons lui, Une partie du peuple, 

q ui ét:üt mal disposéc pour les FraIH;ais, se 
préparait ;1 s;¡isir le moment de eette mésin
telli¡::-elJce pOllr Wnter un mouvement. Masséna 
tJt sortir 1'arméc de Rome, en laissant une gar
nison dans le cháteall Saint-Ange. Le dangeT 
fit cesser la séditioll; mais les officicrs pcrsis

tél'(~lIt a demellrer rt'unis, et a demander la 

poursuite des pillards et le rappel de Masséna. 
On voit qu'á la diffieulté de modérer la 

lllarche des nOllveltes répnbliqlles, de ehoisir 

et de diriger nos agcnts, se j0ignait eelle de 
cOlltenir les arm(~es, et tont cela a des distall

ces illlrnenses, pour les communications admi

nistratives. Le dircctoire rappela l\Iasséna ct 
env()ya !lile comlllission a llome, composéc de 
qllatre persollllages pro bes et é'cIairés, pour 
orgalliser la nOllvelle république:. c'étaient 

J)aunou, "\Iol1ge, Floren t et Fayponlt. Ce der

uiel", ad mi nistratellr habile et hOlluetc, était 

chargé de tout ce ql1i <"lait rclatif aux flnallces. 

L'armé{~ d'Jtalie fllt divisée en deux ; on appela 

armée de HOI1H:' celJe qlli venait de détrouer 
lt' pape, 

n s':lgissait de motive!' auprés des lmissauces 

::1 lIo11vcllP n~vol!ltioJI. L'EspaFlle, dOllt 011 
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aurait ¡m redolltcr la piétó, mais qui t;tatl .~()(lS 

l'influcllce frallc;aise, lledit eepcudallt ri('11. J\T:tis 
l'intéret est plus intraitable que le úle n'Ji
gieux. Aussi les deux cours les plus m&coll

tentes furent eelles de Viemle et de Naples. 

Cf'Ilf' de Vielllle voyait avec peiJle s'étcmlrc 

l'irdl ![ellee f¡'all~'aise en Italie. POIl!" Ile pas 
a.iouter a ses griefs, OH ne voulut puint COH-· 

fondre la rppubliquc llouvellc ave e la Cisal

pi ue; e He fut constituée a parto Les réllIlil' 

toutes deux aurait tro1' réveillé I'idée de l'llnit(~ 
italienne, ct fait eroirc au projet de d("mocra

tiser toute l'ltalie. QuoiCJlle l'cmperl"ur ll'eút 

point de ministre ~1 Paris, 011 lní envoya Ber
nadotte pomo lui dOllJler des explications et 

résidel' a Vienne. QlIaut a la cour de :Naplcs, 
sa furcur était extri'me de voir la ró\"o!1I1ioll Ú 

ses portes. Elle Il'exigeait ricn Jlloills que dellx 

Oll trois des provÍnccs romaines pomo s'apai
ser. Lile vOlllait surtout le duché d(~ Bénévellt: 

et le territoire de Ponte-Corvo, qui daielll 

tont-a-fait á sa convellance. Olllui ellvoya Ga
rat pour s' en tt~1l dre a vec elle: on destina Trouv(~ 

a la Cisalpine. 
La révolution fai'iait done des progre s illé

vitables, et beaucoup plus "apidcs quc lle 1'au
rait voullllc directoirc. N OllS avolls dt~ia lJOlllIll(" 

un pays 011 elle IlH:llacaÍl dI' s'ill!rodl:ii"(c. l"('~1 
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la Suisse. JI st~mble 'lne la SllisSI~, cene <l!lli

(lIte paLrie de la libertú, eles Hl<:t',Llrs simples el 

pastorales, ll'avait rien a recevoir de la Frallce, 

et seule n'avait pas de l'évulutiol1 á subir; ce

pClldallt, de ce que les tn:ize call1ol1s étaiel1t 
gOIlVPI'lH~S avcc des [ormc,s républicainl's, il 

jJ'ell n';:,nltait pas qlle r(~quité réglltll. dalls les 

rappol'ts de ces peti 1 e'j rép uhliqllcs elltn: ell es, 

d surtol!t dalls leilrs rapporls avec lelll's su

jets, La f{:odaiité, qui ri'est qlle la hiél'arclJie 

m ilitaire, exista i t elltre ces répul)li(plt~s, et ¡ I Y 

avait des pellples dópelldauls ll'alltres peuples, 

COlllllle un vassal de son suzerain, el gérnis

sallt sous mI juug de fer, L'/\..rgoyie, le calltOTl 

de Vaud, dépendaicnt de l'aristocratie de Ber

ue; le Bas-Valais du Haut-Valais; les bail1iages 

itaJiens, c'est-a-dire les valiées pendant du 
cuté de I'Ir:die, de diycrs cantolls, Il y avait en 

outre Que foule de COmlllltllt's dé'pclldallt de 
certailles yil1es, Le canton de Saillt-C:tll 6tait 

gouverllé féodalenll'llt par U¡l couvell!. Presflue 

tOllS les pays slijets lie j'{~taicilt dcvellus qll'it 
des cowlitiolls COl!tel1l1t's dans des chartes mi

ses en ollbli, ('t (Fúj élait dd'elldu de J'cmetlre 
en lUllli¿~rc_ Les call1pagncs n'!evaieul pres{plc 

partout dps viIle:ó, et étaiClJt :.oumiscs ;lIIX plus 
n"voltallts mO!lo[)o!CS; Bulle ]):ll'[ la tvrallllie 

~ " 
! ks e(l J'p~ de IlJélitT ,¡ 'él,¡ i t ;¡ I ¡; .. si gralHle _ l)am: 
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tous les gouverIlemeJlts j ]'aristocratie s'était: 

lentemellt ernparée de t'universalité des pou
voirs. A Berlle, le premier de ces petits états, 
quelques familles s'étaient el1lpaI'l~es de I'au

torité et en avaient ú jarnais exclu toutes les 
autres; elles avaiellt ICllr 1ivre cI'or, nú {'taient 
inscl'ites toutes les familles gouvcrnautcs. Sou

vent les m~urs adoucissent les lois, rnais il 
n'en était rien ici. Ces aristocratics se ven
gpaient avee la vivacité d'hurncur proprc al/X 
petits états. Berllc, Zurich, Gcncvc, avaicn t 

déployé souvent, et tres-récell1meut, l'appa
reil des sllpplices. Dalls tunte /'Europc il Y:I"ail 

des Suisses, baTlllis forcl'ment de lelll' pays, ou 
qui s'étaieIlt soustraits par ¡'cxil aux veJ1gpan~ 

ces aristocratiques. Du reste, mal llUis, mal 
attachés les UllS aux autres, iPs treize cantons 
n'avaient plus atIC!ITlC force; ils étaiclIt ri-dllits 
a l'im/missance de dé[cndre kUf lilJerl(~. Par 
ce pellchant de mallV:ÚS fi'ére, si commUll dans 
les {'tats fédératifs, presque t011S avaiellt rc

cours dans leufs démélés aux pllissanccs voi·
sincs, et avaienl: des traités partic,diers, les 
HOS avec I'AuLriche, les :lUtl't'S avec le Pj{'l1lont, 
les autres avee la Franee. La Suisse n'(~tait dOllC 

plus clu'tlll h(~all souvenir et UIl admirable sol; 
politiqucmeut,('!le ne pr{~selltait qn'utlc challl(, 

,le petites et Illllllilíallles tyrallllics. 
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On eonr::oit des 101's quel effet avait dú pl'O

duire dalls son sein l'exemple de la révolutiol1 
fr:lIl(,:aise. 011 s' était agité a Zllrieh, a núle, a 
Geneve. Dans eeUe derniere viUe, surtout, les 
troubles avaient étó sallglants. Dans toute la 
partie fralJ(:'aisc, et particulit'remcnt ]p pays 
de Vaud, les idées l'évolutiollnaires avaif'nt 

[ait de grands progreso De leur coté, les a1'is
toerates suisses u'avaient ríen oubli('~ pour des
servir la Frallce, et s'étaicnt étudiés il lui clé
plail'e auta)l! qu'ils lf' pOll\'aíent salls provoquer 
sa tOllt<'-pllissance, J\1essienrs de Herlle avaient 
acclIeilli les éll1ígrés el. len!' avaienl remlu le 
plus de sCi'vic('~; possihles. Cesl ell Suisse que 
s'étaicnt maehillées toutes les trames ounlies 
contre la républíque. On se sOllvient que e'est 

de Bille CJlle l'agent anglais Wiekam eonduisait 
tOllS les fijs de la cOlltl'c-réYolutioll. Le diree
toii'e devait dOlle (;!re fo]'t lllC>culltc:nt. 11 avait 

un moyen de se venger de la Suisst', fort aisé. 

Les Vaudois, persécutPs par llll'ssieul's de 
Bel'ne, invoquaiellt l'interventioll de la Fran
ce. LOrSl¡Ue le tille de Savoie les avait eódés 
a Rerne, la Frailee s'était rendue garante de 
leul's droits, par un traité a la date de 1565; 
ce traité avait étt' plusíeurs foís invoqué et 
exécuté par la France. l\ n'y a vai I dOlle ríen 
d'él)'ange dans l'interventioll dll dil'ectoire, au-
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jOllrcl'hui J'(~cl;¡rn{'e par les V:mdois. D'aillcnrs. 

plusicurs de ces pctits penp!cs dépClHlallts 
ay;¡iellt cks protect2!lrS Nrangcrs. 

On a vu avec quel cnthousiasme les \ aw!ois 
avaient n~\a le libórati'ur dc L Valtcline, qnand 
il passa de í\IiJan á Ba';t:lrll, en travcrsant la 
Sllisse. LesVauclois, pleílls d'eSpt''l'é¡¡¡CC, :tvai('ut 

ellYoyé des c!éputés ~l P;¡ris, C't illsi~laictlt \'i
ycrnent pour obtellir la prolec¡ioll [ranc;aise. 
1,enr compatriote, le brave et malheureux La 

HaJ"ne, était mort pour llons eH Jtalie, a la 
tete de l'uue ele nos divisioIls; ils ptait'llt hor
rihlement tyral1llisés, ct, ¡: déf:llIt rl1l'mc de 

toute raisoll politique, la simple hnmallitó wf
fisait pour cllgager la Franee ¡t intervellir. Il 

, 't '(' bl' n eu pas e e COllcpva e (Pi avec ses nonveaux 

principes, la France se rd"lls:h a l'exécution 
ele traités eonservatelll'S de la lijlPj'¡é r!'1l11 peu
pie \oisin 1 ct ex('cuU'S memc par J'ancicllne 
mOl:archic. La politique sC111e allrait pu ¡'en 

empeeher, cal' c'était dcmner lille nOllvcllc 

alarme a l'Europe, slIrtollt it l'illstant Illtl1le 

oú le trone pontifical s'écroulait a Hotlle. l\fais 
la Franc(', (¡ni ménageait l' All(~magne, le pj("

mool, Parme, la Toscallc, Naplcs, ne croyail: 
pas devoir les mi'mcs llléllagCtTIellts a la Suisst'o 

et tcnait SlIl'!Ullt bcaucullp il (,tahlir Ull gOl1-
"crnement ;-malogllC' :tu sien, dans 1111 P;I\ ~ (jllt 
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p;l~;c;aít pOIJ!' la cid mil¡taire ele toute l'Ellrope. 

leí, COlllllle ~l I'égard (le Home, le directoil'e 

fllt elltt'a¡tl(~ 1101'S d(~ sa politiquc expectante 

par 1111 illtél'et majeur. Heplaecl' les Alpes dalls 

des mains alllies fllt llll lIJotif aussí cntrainant 

que c('llli de rcnn'rser la papaut(;. 

LII cOllsérp"'JICe, le H Ilivuse ( :).8 déccm

bre 1797 J, il d(:clal'a qu'il pl'cllaít les Vaudois 

sous sa protcction, l't que les mcmbres de,; 

gOllvcrnemellts de llcrne ct de Fribourg répon

draicllt de la súreté de !C!irS propriétés et ele 

lelll's pel'sonncs. Sur-le-champ le géul'ral 1\1"
llard, ;1 la [(~te de r:llICiellllC divisioll ~Iassélla, 

repassa les Alpes el "int camper ~l Cal'ouge, en 
vue dll ¡ae de Geneve. Le génér:tl SchalVem

bourg remonta le Rhill avec lII1e diyisiol1 de 

l'armée ti' Allcmaglle, ct villt se placer dans 

I'El'grH'J, anx cnvirolls de Bale. A ce signal, la 
" 'l J 1 1 "{- 1 1 1'" Jore ec ata (;jn, e p:t,Ys ¡¡l' l' ;tUl¡, (aus eve-

cl¡é (le RIle, dalls les campagll('s de ZUl'ich. 

Les Vaudois demandcl'ent a!lssitól leurs anciells 

états. Bel'll e répollcl i tqn' Oll l'('ce,ra it des p{'

titiolls individucllcs, mais qll'il ll') anrait pas 

de réUlIiolls d'l.:~tat, et exigea le renollvellcmellt 
du sermellt de fidélité. Ce fllt le sigIlal de j'iu

surrection pour les Yaucluís. TA'S bail!ifs, dOllt 

la tyl'annie était odieuse, fllreJJt cbassés, <In 

reste sans mallvais traitemcnts: des arbres dr 
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lilwrté fnrent arborés partont, el. eJl <luelqlle;" 
jours le pays de Vaud se COllstitua en réplI

blique lémanique. Le directoire la reCOIIl1 ti l .. 
et alltorisa le général Méuanl ;\ l'occupel', en 
signifiant au cautoll de Benw (lile son inllé
pendance était garantie par la Franee. Pendant 
ce temps, une révollltion se í'aisait ú/l;\le. Le 

triLul1 Ochs, homme d'esprit, tres-pl'ol1011cé 
pour la révolution, et en grande liaison avec 

le gouvel'nement frall~~ais 1 ell élait le moteur 
principal. Les campagllards avaiellt été admis 
avec les bourgcois a composer [111(' espece de 
convention natiollale pOOl' rédiger une cons
titlltion. Ochs en fut l'anten\' : elle {~lait a pell 

pl'es semLlaLle a celle de Franee, (PÚ servait 
aloro;¡ de rnoclele il tOllte l'Europe républicaillt'. 
Elle fut trallllite dan s les trois langlles, frall
¡;aise, allemallcle et italictlllC, et répandllc dalls 
tous les cantolls pour exciter ¡eul' zde. Mell

galld, qui était l'agent fraJl(:ais allpreS des cau
tOI1S, ct qui résidait a Bale, cOlltribuait a dOll

nel' l'im¡wlsion. A Zllrich, les campaglles {Iaietlt 
ré\'oltées, et dt'lllandaient a rcntrer dans leul's 

droits. 
Pendant ce temps, les messicurs dE:' n(~l'ne 

avaient réuni une armée et bit cOllvoquer 1I1lP 
diete géllf-rale á Aran, pou!' aviser a l'état dv 

la Snisse, d p<inl' demander a chaquc call1oll 
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le contingent fédéral. Ils faisaient répandrc 
chez leurs sujets allemands, que la partie frall
<,"aise de la Suisse voulait se détacher de la 
confédération, et sc réunir a la t'rance; que la 
rcligion était Ulcuacée, et q lle les athées de 
París vonlaielllla d(~truire. 11s ji,'cut ainsi dcs
cClJ(lrc des montagnes (le l'ObeJ"laTJ(l, HU pell
pIe simple, ignoraut, fanati({lu:, pel'suad{; qll'on 

voulait aLtenter a son aneien cultc. Ils réuni
;'cnt a peu prés vingt mille llüll1meS, partagés 
eH trois corps, qui furclIt placés a Fribourg, 
\rurat, Burell (~t Soleure, gal'llant la ligne de 
l' -\ar, el ouservant les FrarH,'ais. Peudallt ce 
tcmps, c'csl-i\-dire en pluvióse (ff.vrier), la diete 
réunie á Arau était embarrassée, et He savait 
quel parti prellllre. Sa présence n'empecha 
pas les hauitants d' Arau de sc soulever, de 
plantel' /'arbrc de la liberté, et de se déclarer 
affl'auchis. Les trollpeshernoisf's cntrerellt dans 
1rau, eOllperent l'arure de la Liberté, et y com
mirent quelqlles désordrcs. L'ageut Jllengalld 
déclara que le peuple d'Arau était sous la pro. 
teetioll fran<;aise. 

On était ainsi en présence, sans etre encore 
,.ell guerre ouverte. La Franee, appelée par le 
?cuple dont elle était garante, le cOllvrait de 
'iCS troupes, et mena(~ait d'employer la force, 
<.1 011 commettait COlltre !ui la moindre VIO-

"\. 



lence. De son coté, l'aristoeratie bernoise ré
clamait ses droits de souveraíneté, ct déclarait 
qu'elle voulait vivre en paix avec la FraIlee, 
mais rentrer dans ses possessions. Malheureu
sement pour elle, tons les vieux gouvernemen t5 

tombaient a l'entour, ou volontairemellt ou 
víolemment. Bale affranchissai t, pour sa part, 
les bailliages italiens; le Haut-Valais affranchis
sait le Bas-Valais. Fribourg, Soleure, Saint
Gall étaient en révolution. L'aristocratie ber
noise se voyant presséc de toutes parts, se 
résigna a qnelqnes coneessions, et admít, en 
partage des attriblltions réservées :ltlX seules 
familles gouvernantes, cinquante Íud ivid llS pris 
dans les eampagnes; mais elle ajourna toute 
modification de eOllstitution a une année. c(~ 

n'était la qu'une vaine cOllcession qui ne POll

vait rien réparer. 11n parJenwntaire f"allr;ais 

avait été cnvoyé anx troupes bernoÍses plae(~es 
sur la frontiere dn pays de Vaur\, pOlIr leur 
signifier qu'on allait les attaquer si elles avan
¡;;aient. Ce parlementairc fut assailli 1 et deux 
cavaliers de son escorte furent assassinps. Ct't 
événement décida de la guerreo Bnme , ehargé 
da eommandement, eut quelques eonférences 
a Payerne, mais elles furent iuutiles, et le 12 

ventase (2 mars) les troupes fraIII;aises s' é
l 'i·:lnlerent. Le gén!\r:.J Scltawfm hou rg , ;\VfC la 
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divísion venl1e an Hhin, et placée dalls le ter
ritoil'c de Bale, s'empal'a de Soleure et du cours 
de l'Aar. Brune, avec la divisíon verme d'Ita
líe, s'empara de Fl'ihonrg. Le général d'Erlach, 
quí commandait les trOlL[ll'S bcrlloises, se re
til'a dans les positions de Fl'aubrunnen, Gn
minen, Laupeu et N ellencck. Ces pOSilioIlS 
COllVl'ent Bernc dan s tous les sens, soit que 
l'ellnemí clébouchc de Soleure ou de Fribourg. 
Ce mouvement de retraite produisit pal'mi les 
troupes bernoises l' effet ordinaire chez les 
llandes fanatiques et illdiscip!illées. Elles se di
rent tra hies, et massacl'erellt leurs officiers. 
Une partie se débanda. Cependant il resta au
pres d'ErIach ql1elques-uIls de ces hataillons, 
Llistingués dans toutes les armées de l'Elll'ope 
par leur discipline et leur bl'avoure, et II rl 

ccrtain 1If1l1lbre de papans déterminés. Le 15 
VClltoSC (5 mars:, BT'lI11e, (l'li ótait sur la ronle 
de Fl'ibourg, et Schawembolll'g sur celle de 
Soleure, attaquen'llt silllultallérncnt les posi
¡ions de l'anupe suissc. Le général PigeoIl , q 1I i 
fOITI1[lit L'avaut-garde de Bnme, aborda la PI)
sltion de N CllCllcck. Les Suisses íirent ulle l'i..;

sistance h('~l'o'iquc, et favorises par l'avantage 
da terrain, harrerellt le clwmill ~l nos vieiUes 
1 laudes d' Italie.l\1ais aa UH~\lJe iustaut Schawclll
!wurg, partí de Snlcurc, clIleva ;l d'Edach la 

l· 



pasition de Fraubrunnen, et la ville de Beme 

~e trouva découvcrte par un coté. La retraite 

eles Sllisses se trouva forcée, et ils se replie

rent en désordre sur Rerne. Les Fran<;ais trou

verent en avant de la ville une multitudc de 

montagnards fanatiques et désespérés. Des fem

mes, des vieíllards, venaient se précipiter sur 

lellrs balonnettes. Il fallllt immoler a regrct ces 

malheureux qui venaient chercher une mort 

inutile. On entra dans Berne. Le peuple des 

montagnes suisses soutenait son antique répll

latian de bravoure; mais il se montrait aussi 

féroce et aussi avellgle que la multitllde espa

gnole. IL massacra de nouveau ses ofGciers, et 

assassina l'infortuné d'Erlach. Le célebre avoyer 

ele Berne, Steiger, le chef de l'aristocratie ber

noise, échappa avec peine a la fl1reur des fa

natiques, et se sauva a travers les rnontagnes 

de l'Oberland, c1ans les pctits cantons, et des 

petits cantons en Baviére. 

La prise de Beme décida la soumission de 

tous les grands cantons suisses. Brune appe]é, 

comme l'avaicnt été si souvent nos générallX, 

a etre fondateur d'une réplIhliqlle, songeait a 
composer de la partie fran(;aíse de la Sllisse , 

fiu lac oe Gcneve, dn pays de Vaud, d'llne 

partie <iu canton de Bernc, du Valais, une ré

puhlique qn'on ap}wllf'r:1ít Rhorlaniq"e. Mais 



les patt>iotes suisses n'avaient souhaité la ré
volution dans leur patrie que dans l'espérance 
d'obtenir deux grands avantages : l'abolition 
de toutes les dépendances de l)euple a peu~ 
pIe, et l'rmité helvéti(flle. IIs vOlllaient voír 
disparaitre touks les tyrannies intérieures, et 
se forlller' ulle force commune, par l'établisse
ment d'un gOl1vel'llement: central. Ils obtinrent 

qu'une seu le république fút composée de tou
tes les parties de la Suisse. lJue réunion fut 
convoquée a Arau, pour y proposer la cons
titution imaginée a Bale. Le directoire en
voya l'ex-collvenlionnel Lccarlier pour concÍ
lier les vnes des Suísses, et s'cntenore avec 
eux sur l'établissement d'une constÍtutíon qui 
les satisflt. Des restes de résistance se prépa
raíent dans les petíts cantons montagncux d'Uri, 
Glaris, Scbwitz d Zllg. Les pretrcs et les aris
tocrates battlls persuadaient a ces malheurcux 
montagnards qll'on veuait porter atteinte a 
leur culte et a leul' indépendanee. Oll répan
dait, entre autres bruitsabsurdes, que la Franee 
ayant besoin de soldats pOllr eombattre les 
Anglais, vOlllait s'empal'er des robustes; en
fants de la Suisse, pour les embarq uer, et les 
jetcr sur les rivages de la Gl'ande-Bl'etagne. 

Les FralH,;aís en entrant a neme s'empare
rent des caisses du gouvernement, ce qui est 



:J¡~ :\1~\'Or.LTIOI\ F1\A \\,:AISL. 

la conséquence ordinaire el la moins contes
tée da droit de guerreo Toutes les propriétés 
publiques du gouvernement vaillcu apparticn .. 
nent au gouvernement vainqueur. Dans tous 
ces petits états, éCOllomes et avares, il Y avait 
d'ancicllnes épargnes. H(erne avai¡ 1111 pctit tré
sor, qui a fourni a tous les ennemis d(~ la Fralice 
un ample slljet de calomnies. On l'a porté á 
trente miIlions, iI était de huit. On a dit que 
la France n'avait fait la guerre que ponr s'en 
emparer, et pOUl" le consacrer á l'expéclition 
d'~~gypte, commc si elle avait dú SUppUSCl' que 
les autorités de Reme auraicllt la maladresse 
de ne pas le soustraire; cornme s'il était pos
sible qu'elle fLt une guerre et bravat les con
séqucnces d'une pareille invasion, pour gagner 
huit millions. Ces absurclités ne soutiellnellt 
pas le moindre examen 1<. On trappa une COll

trihutioll pOlJl" foumir it la solde et ú J'elltre
tien des troupes, sur les lTlembr¡~s des anciell

nes aristocraties de Reme, Fribourg, So]eure 
et Znrich. 

On touclJait á la fiu de l'hiver de 1798 
(an VI); C111q rnois s'¡"taiellt a peine ('coulés 
depuis le traité de Campo-Formio, et c!{'já h 

, On les (rouve !'l:P(:'tccs pat' llJaoalllC (le Sla(:1 ('[ Illle 

("lile d'écrÍ\"ains. 
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situation de l'Europe était singulierement al
térée. Le systeme républicain devenait tous lp~; 
jOllrs plus envahissant; aux trois républiques 
déja fondées par la Franee, il fallait en ajouter 
deux nouvelles, créées en deux mois. L'Eu
rope entcndait retelllir de loutes parts les noms 
tIe TtJmUique balave, république helvétique, 
république cisalpine, république liguriennc, 
l'(jpublique T'omaine. Au lieu de trois états, la 
France en avait cinq a díl'igcr. C'était une 
Ilouvelle complication de soins, et de llOU
velles explícations a donner allX pllissances. 
l,e directoil'c se trouvait aillsi entralué inscn
siblement. Il n'y a ríen de plus ambitieux 
qu'un systéme : il conquiert presque tont seul, 
et sauvent meme malgre ses auteurs. 

Tandis qu'il avait a s'oeeuper des SOillS exté
rieurs, le dircdoire avait aussi a s'inquiéter des 
élcetions. Depuis le J 8 fmetidor, iI n'était resté 
dans les eonseils que les députés que le direc
toire y avait volontaircment laissés, et sur lcs
quels il ponvait comptcr. C'étaient tons eeux 
qui avaient ou voulu, on souffert le coup d'f~
tato Six mois de calme assez grand cntre le 
pouvair exécutif et les eonseils s'étaient éCOll
lés, et le directoire les avait em ployi>s, comme 
Oll fa "11, en négociatiüllS, eH projets mariti
mes, en créaLion de nOllveaux états. Quoiqu'il 
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cut régné beaueoup de calme, ce n'est pas a 
dire que l'unioIl fut parfaite : deux pOllvoirs 
opposés dans (eur role ne peuvent pas thre 
dalls UIl accord parfait, pendant un aussi long 
temps. 

Une nOllvclle opposition se formait, compo
sée non plus de royalistes, mais de 'patTiol(~S. 
011 a pu remarquer déjit qu'apres qu'un parli. 
avait été vaincu, le gouvernement s'était Vil 

obligé d'entrer en lutte avec celui qui l'avait 

aidé a ,ainere, paree que ee dernier devcnait 
trap exigeallt, et commeIH .. 'ait a se révolter a 
son tour. Depuis le 9 t(¡ermiclor', époclue o;' 

les factions, devenues égales en force, avaient 
commeneé a avoir l'alternative des défaites et 

des vietoires, les patriotes avaient réagi eH 
germinal et prairial, et, immérlintement apres 
cux, les royalistes en vewlémiaire. Df'jwis vell· 
démiaire et l'institution du dirE'etoire, les pa
triotes avaient eu leur tour, el s'étaienl: mon
trés les plus alldacieux jusqu'it l'échauffourée 
du camp de Grenelle. A partir de ce jour le~ 
roya listes avaient repris le dessus, l'avaient 
perdu an 18 fruetidor, et c'était maintenant 
aux patriotes it lever la tete. On avait imaginé, 
pour caractériser cette marche des choscs , HU 

mot qu'on a va reparaitre depuis, celui de 

bascule. OUllorúmait syslt~mt! de bascule, ectte 
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politique consistant a relevcl' alternativelllcut 
chaC¡lIe parti. OIl reprochait au dírectoire de 
l'employer, et d'etre aiusi tour a tour l'esclave 
de la faction dont il s\~tait aidé. Ce reproche 
était illjuste; cal', it moills c!'arrivel' 11 la tete 
des affaires avec une <'~p{'e victorieuse, aUClln 
gouverncment nc peut immoler tOllS les partís 
a la foís, et gouverner sans cux et malgré cux" 
Achaque challgement de systcme, OIl est obligé 
de bire des changements d'administration, d'y 
appelel' Ilaturellement ceux <¡lli ont mOlltré 

des opinioIls cOllformesau syst¿~mc qui a triom
phé. TOllS les mcmhres du parti vainqueur, 
remplis d'espérances, se préscnlent en fonle, 
vieUllent assaillil' le gOllvel'llemeut, et sont 
disposés a l'atta(lller s'il ne fait pas ce qu'ils 
désirellt. TOllS les patriotes étaient debout, se 
fais:mt ap¡}\/yer par les délmtés (lui avaient 
voté avec le direcfoire dalls les cOllSeils. Le 
directoire avait rt'sislé ;'t beallcoujl d'exigt'n
ces, mais avait été forcé d'en satisflil'e qllel
ques-unes. II avait Ilommé commissail'es dan~, 
les départemcnts (préfets), beaucollp de pa
triotes. Une foule d'autres se prépal'aient a 
profitcr des élections pour parvellir au COl'pS 

législatif. Lf~S autoritós récemment nommécs 
étaient un véritable aval1tage pOllr eux. 

Uutre la nonvellc opposition formée de tow-

/1 



les patriotes qui voulaient abuser du J 8 fme
tidor, jI Y en avait une autre, c'était eeHe quí 
s' était intitulée eonstitutionnelle. Elle reparais
sait de nouveau ; elle prétendait ne pencher 
ni vers les royalistes, ni vers les patriotes; elle 
affectait l'iIldépemlallce, la modératioIl, l'atta
chement a la loi écrite; elle était composée 
des hommes qui, sans etre entralIlés dalls :w

cun parti, avaient des mécontentements per
so-nnels. Les llIlS Jl'avaient pas pn ohtenir une 
ambassade, un grade, un marché de fournitu
res pour un parent; les autres avaient mallqué 
la place vacante an directoirc de quelqllcs 
voix. Bien n'est plus COlIlIllllIl que ce genre 
de méconlentcmellt SOllS un gouvernement 
llouveau, établi depuis peu , composé d'hom
mes qui étaicnt la vcille dans les rangs des 
simples citoyens. On dit que l'hél'édit(: est l/U 

frein á l'ambitioll, et OH a raisoll, si (JI! la l'es
trcint á certaincs t()l!ctlOIlS. Bien lI'es!. com
parable a l'exigence qu'on dóploie a l'{gard 
d'hommes qni ét~liellt la veille vos égaux. On 
a cOlllriLué a les nornrner, 011 ]JÍPIl OH ne les 
scut au-dessus de soi que par' le hasanl de 
(llle!(}lJCS voix; il scmble düJlC <Jn'on a le droit 
de lenr tOllt dernandel', el d'en tout obteJlir. 
Le directoire, satis le voaloir, avait rait \lile 
foule de méCOlllellU., parmi les députés qlll 



daicllt autrefois qualifiés de tlirectoriaux, el 

(ille leurs sel'vices en fructidor avaient rendus 
extrétllelllellt difGciles a satisfairc. l/un des fre

rps de Bonaparte, Lucien, nommé par la Corse 

aux cinq-eent5, s' était rangé dalls eette opposi
tio[] cOllstitntiol1nclle, non qll'il eút aucun su
jet de mécoutelltemcut persolluel, mais il imi

tait son frere et prenait le role de censeur du 

gOllvernelllent. C'était l'attitude qui convenait 
il lIne fam ¡!le q ni voulait se faire sa place a 
parto Lllciell était spiritllel, doué el'un assez 

remarqllable 1alent de triLune. 11 y produisait 

de reffet, tout entouré Slll'tOllt Cjn'il était par 

la gloiJ'e de son frere. Joseph s'élait I'endu ~'t 

Paris <1epuís Sil sorlíc de Home; il Y tenait Ull 

granel état de maison, recevait beallccmp de 
général1x, de dépntés et d'hoIDmes marquallts_ 

Les dcux fn~rcs, Jos<'ph et Lucien, pOllvaient 

ainsi Lüre lJcallcollp de cltoscs, que les COll
Y('nances et sa grailde rl'Sf'I'V(~ Íllterdisaiellt au 
g(~llér:tL 

Cepemlallt, si OH voyait aillsi se lIllanccl' 
une opinion qui avaÍt (;t('lJr(;~qlle 1lI1allillle dc

puis six mois, on n'aperccvait ('ncon~ ¿¡lleUlle 

différence t1'allc11<':c. La mesure, les égards, 

I'égllaiellt dalls les (,01l5Cils, ct llIW illlll](~lISt' 

n¡;ljorité approllvait touLes les pl'opositiulíS lit! 
directoirc. 
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Tout aunoIll,'ait que les élections de l'an VL 
scraient faites dans le sen s des patrio tes. Ils 
dominaient en Fnlllce et dans tontcs les nOll

vclles répllbliqnes. Le clirectoire É'taÍt décidé a 
employer tons )PS JllOyens J('g;llIx puur n'etre 
pas débonlé par erlX. Ses commissaires fai
s:1ient des circulaires rnodérées, qni renfer
maient des exhortations, mais point de mena
ces. Il n'avait du resle a Sfl disposition aucune 
des inflllences ni des infames eseroqlleries ¡ma
ginées de nos jours, pour diriger les élcctioJls 
au gré dll ponvoir. Dans les élcetiolls de l'an V. 
qnelqllcs assemblées s'étaiellt p:lrtagées, et 
pOllr évifel· la violellce, Hile partie des élec
teurs étaiellt al!és voler a part. Cpt exemple 
fllt proposé dalls les assemblées électorales de 
ecHe année; presflue partout les scissiolls cu
rent lieu; prt'squc partout Ics ('!ect(,lIrs en 
minoritp prircllt le prétexte ¡J'lIl1e illfr·actiun a 
la loi, O!l d'llllc violence exercée a leul' égard ~ 
pour se réunir a part, et [aire leu!' choix par-
ticulicr. Il est vrai de dire (IlIe dans beanconp 
de clépartements, les patriotes se comportérent 
avec leur turbulence accoutumée, et légitjme~ 

1'ent la re traite de lellrs adversaires. Dans qnel
ques assemblées, ce furent les pat"iotes C¡lIi 

se trouverent en minorité, et qui firent seis-· 

sion; mais presque partout ils étaieut en ma·· 
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jorité, paree que la masse de la population 
<lui leur était opposée, et qui était accourlle 
aux deux préeédentes éleetions de l'an V et de 
l'an IV, intimidée maintenant par le 18 fruc
tido1', s'était pour ainsi dirc détachée eles af
faires, et ll'osait plus y prcndrc parto A Paris 
l'agitation fut tres-vive; iI Y eut deux assem
blées, ['une a l'Oratoire, toute cornposée des 
patriotcs, et renfermant six cents électellrs au 
moins ; l'autre a l'Inslitut, composée des ré
puLlicains modérés, et forte a peine de deux 
cent vingt - huit électeul's. CeBe - ei fit (1' exeel
lents ehoix. 

En généralles élections avaient été doubles. 
Déjil les mécontents, les amatenrs du llouveau, 
les gens qui, par toutes sortes de motifs, VOll

Jaient modifier l'ordre de choses existant, 
disaient: ('a ne peul plus al/er: apres avoir 
fait un 18 fhlctidor COlltre les roya lis tes , on est 
exposé a en fitire cncore un contre les patriates. 
Déjit ils répandaient qn'on allait ehanger la 
constitlltion; on en fit nH~me la proposition au 
directoire, qui la repoussa fortement. 

Différents partis étaient a premlre a l'égard 
des électioIls. En agissant d'apres les principes 
rigourellx, les cOllseils devaient sanctiolluer 
les choix faits par les majorités; car aut1'ement 
il en sel'ait résulté que les minorités, en se 
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détachant, auraicnt CH la faclllt(~ de prévaloir, 
el d'cmporter les Ilominations. Les violcllces, 
les illégalités pouvaient etre unc raison (l'all
l1uler le choix fait par les rnajoritt·s, mais non 

d'adopter le choix des milloritl:s. Les patriotes 
des conseils insistaient fórtcmcnt pOOl' cet 
avis, paree que, leur parti ayant été eH pblS 
grand nombre dalls prcsquc toutcs les assem

b!ées, ils auraient eu alors gain de causc. Mais 
la masse des deux conseils ne voulait pas lcut' 
faire gagncr lenr cause, ct on pro posa deux 
moyens : 011 dc choisir entre les Ilominations 
raites par les assemblécs scissiollnaires. ou de 
faire un 1l011Vean 18 fl'llctidor. Ce dernier 
moyen était illaclmissible; le premier était bien 
plus dOHX , et bien plus naturel. Il fllt adopté. 
Presque partout les électioIls des patriotcs 
furent an nlllées, et celles dc lClll's adversaires 
confirrllées. Les choix fails a Paris dans l'as
semblée de !'Institut, quoiqll'elle ne renfer
mi'tt que deux cent vingt- huit é1ecteurs, et 
qne celle de l'Oratoire en rellfermat six cents, 

furent approuvés. N éanmoins, le non vean tiers, 
malgré ce systeme, apportait un véritable rel1-

fort dans les conseils au partí patriote. Cc 
parti fnt tres-irrité du moyen adopté pour ex
dure les hommes de son choix, et en devillt 
un pcu pllls vif C(intre ]f' directoirc. 



n tallait choisi1' un llouveau di1'eeteur. Le 
sort désigna FraIH;ois-de-Ncufclútean eornme 
membre 501'tant. Il fut remplacé par Treíl
hard, qui était un de nos plél~ipotentiaires a 
Rastadt. Treilhard avait ahsolulTlcnt les opi
nions de Larévelliere, Rev,hell et Merlín. Il 
n'apportait aUCUIl changcment a l'esprit elll 

directoire. C'était uu hOllnete homme, assez 
habitué aux affaires. 11 y avait done dalls l(~ 

gOllvcrnement quatre républicains sinceres, 
votant d'une maniere aLsolumcnt conforme, 
et rénnissant les lumieres a la probité. Tl'eil
hal'(! fut remplacé a Rastadt par kan DeLry, 
aneien membre de la législature et tIe la eon
ventioll nationale. 

Depuis que les partis, par l'institution de la 
constitlltion ele l'an ITI, étaientobligés de lutter 
dans l'cspace étroit d'une constitution, les 
scencs de l'illtériclI1'avaicnt l110illS (l'éclat. Snr
tont depuis le 18 fruetidor, la tribune avait 
beaucoup pe1'dll de son importance. On avait les 
yeux fixés sur le dehors. 1.a grande influcnce 
de la répuLlique en Europc, ses relations sin
gulieres et multipliées avee les puissances, son 
cortége de répllLliques, les révolutions qll'elle 
faisait partout, ses projets contre l'Angleterre, 
attiraicnt toute l'attention. Comment la 1"rance 
'i'y pn·¡¡drait - elle pOIl!' attac¡tlPr sa rivale, ct 
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asséner sur elle les coups trrribles qu'elle avait 
déjit partés a l' Autriche? Telle était la ques
lian qu' 011 s'adressait. On était habitué a tan t 
d'audace et de prodiges, que le trajet de la 
Manche n'avait rien d'étonnant. Amis ou enne
mis de l'Angleterre la croyaicllt en grand pé
riI. Elle-nH~me se croyaít tres-mellacée, et fai
sait d'extraordinajres efforts pOtlr se défendre. 
Le monde enlÍer avalt les yeux sur le détroit 
de Calais. 

Bonaparte, qlli pensait it l'Egypte comrne il 
avait pensé deux ans auparavant a rItalie, 
comme ji pensait it tout, c'est-it-dire avec UIW 

irrésistible violence, avait proposé son projet 
au directoire, qui le disculait en ce momento 
Les grauds génies, qui out regardé la carte du 
monde, out tous pensé a l'Égypte. On ea peut 
citel' trois : Albuqnerque, Lei /))] itz ,nOllaparte. 
Albnquerqueavail sentí que les Portllgais,qui 
venaient d'ouvrir la route de l"lnde par le cap 
de BOl1lle-Espérance, pourraient etre dépouíl
lé,; de ce granel commerce si on se servait da 
Nil et de la Mer Rouge. Aussi avait·il eu l'idée 
gigantesque de détourl1er le cours du Nil et de 
le jeter dans la Mer Rouge, pour rendre a ja
mais la voie impraticable, et assurer éternelle
ment aux Portugais le cornmerce de I'Tnde. 
V:tines prévoyahces du génie, qui veut éterni-
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ser toutes dIOses, dans un monde mobj/f; el 

changcant l Si le projet d'Albuquerque eut réus 

si, c'est pour les Hollandais, etplus tan! pOUl' 

les Anglais qu'il el\t travaillé. Sous Louis Xl V, 
le graud Lcibnitz, dont l'esprit embrassait 
toutes choscs. adres,sa au monarque frarH;:ais 
un mémoiI'l~, qui est un des plus Leaux mo
nllments de raísoIl et d'éloqucllce politiques 
Louis Xl V voulait, pour quelques méelailles. 
envahir la IIollande. - Sire, luí dit Lcibnitz, 
ce n'est pas chcz cux que vous pourrez vaincl'E' 
ces républicains; vous ne franchirez pas leuJ's 
digues, et vous rangcrcz toute I'Europe fÍe 
leur coté. C'est en l~gypte qu'il faut les frap" 
ver. La, vous trouvercz la véritable route du 
commerce de l'Inde; vous enleverez ce cOJn
merce aux Hollandais, vous assurerez l' éter
nelle domination de la France dans le Levallt. 
vous réjouircz toutc la chrétienté, VOIlS rem·· 
plirez le monde d'étonnemeut et d'admi¡'a
tío n : l'Europe vous applaudira loin de se ligue!' 
contre vous. 

Ce sont ces vas tes pensées, nég1igées par 
Louis XIV, qni remplissaient la tete dn jeune 
général répllblicain. 

Tont récemment eucore OH venait de SOIl

gel' á l'l~gypte. NI. de Choiseul a vait eu .l'idée 
de rOCe1l pl~r, lorsque toutes les colonies ti' Amé-

\.. :; 
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rlque fllt"E'llt en péril. On y sOllge;¡ íTCOI'C Inl':' 

111~ Jo~;eph n et Catheritlc !llell:H::li('lit rC~\lp:r,· 

olt()¡lJalL 1~éct~lnH1cllt le CUll~;ld í'ra!}(·,'~i."l ;11~ 

~. :atre, j\L :r.ragaUun, hOilj:ne di~,t~:l:~'l~t" ci ¡ i'('

(~n fait de r(;~¡at tL) r.'>~,yPt:' C't dt' r~ )rienL¡ :IV~lIl 

Donf dl~llO¡:Ci.-"r l('s ~i\·¡n\H',~·; qili' le·, '~·L¡í 1ci~d\~ 
1 

¡' '",: .ll·t el"!"I.'· . ['-"""111Cr['() l···.-ll\ ....... "·!.: ~. ':~" '1' 
.al~(:'H:: .-::'1. ..... ,,< ' ,1. ~j .. .Ll 'u~J le. l.,.I.L-" .. .,( •. lt.:.I.:(,{ 

faire s~~;llit~ li~s aY;:at:lgcs qU'oll rc!irerait de la 

vengeance (,X('1'('L'(' CUHt,'(' CllX. nUllap:ute ';('" 

t<íit clltouré de tous ces dGCliIlH'llf:.;, d ;í\ ait 
j';,)r~rH:; SO~l p:.t!l d'¿tr:r¿~, tcur C'UJ:teilll. l/!.:'~~·Yl~ic 

:'tajt" ~;8i',)n iUi'l le \'~~I'j: ~ ~C' Pl,;!:!t ~nt('r';llt~-

(~i~~ire ell~rt' rLtir )', .. ~'L i l:;,~:,'~ C'I~st 1:': (i;~'í; . , 
:';¡lLit :;\>aiú:' pr)é~' ;\i[;;('1' l'\::¡.;lden'e; de hl 
'H! dev:út dOl1line:- it j:,miiís la 1\lpditerr~ll1(~c. 

1· . ' t' . ( f:n aire, Slllvanunc u~: "es C';P>':';Si()]l'i. nu !t(' 

lr(Ui~'ai,\'; aSSllr:'r' l\'\i;;ii':)i:~(, de 1':;:Ij);['e ture, 

; 'ti p;';>wir,' la ~Il;,;jl(';!j'(' JJitl'1, de ,',:, déDulIilles. 
, j, 

L~ne fois (!.;'l'j):i :1t: s~~ .. ~(út élal:di el~ !~~~\!)te, OH 
< t./! 

ponvait fail'c dfcllX cbos('s ; ou cr(pl' tl!W ma-
l'ine dans laMer ¡¡(mgc el aIler dé!i'lIire les 

établissemeuts dans la grande ¡:t"llillsu!e ill

rlienne, ou bien fairc de l'1~f.!y[>te une colonie 
t~t un cll~repót. Le COllllllerce dc l'Inde 1lC 

pOllvail manCIlle!' dI' s'y transporter bielltút 
[>otlr al),lllrlollner le cal' de BOHll('-Espérallce. 

TOllt<:S les (';¡,d\;:'!l", ,le !:t Syl'ic, de l"\r;!lli,." 



·le LHriqul', se cl'Oisaient dl~j:t au Caire. 1-,c 
c():nll}('n"~' seul de ce-, contrées pouvait dcve
¡lll' illln1¡;liSC. L']~gyptc l'lalt h contl.'ée la plus 
i'el'tiíe lle la terreo Unir,' h gl'amle abolldance 
des céréales, elle pu,¡,,:¡ir {(J!/l'11fr tOllS les pro
{luits de I"~\ 1¡'''''l'¡qUt:, el. I:i l"ernpL~cer (,lltiere

ment .. \insi, ~()¡t <¡n'o!! f'it de ¡ E!~'IJlc un nnint 
'~ L • j 

de d¿pari puur ~¡;lcl' al LHluel' les ¡;tablis~,e-

ments d('~ '\lIglais, suit tjll'OIl en fit un simple 
clltrepúL, Ol! ét~lil as,';un'· de ramCIlCl' le grand 
commcrce dallS ';es \r:ritab!cs vuies, et <1(' fairC' 
allOntír ce:, vuies en FraIle('. 

Cettf' elll!'('prise audacielJs(~~ ;tyait t'llsuite. 

;¡UX yCllx de ¡¡(Ji/aparte, des ;¡Yéllltaves (ril' 

propos. T)'apres les 111mi llCUX rapports d u ('üllSUl 
Magallüll, e'était le moment de partir pum 
n~gypte. On pouvait, en activant les prt'para .. 
tUs et le tr;¡jct, arrivcr aux premiers jours de 
rt·té. 011 dcuait IrOllvcr a10rs la récolte aclw· 

"él' et recllcillie, el des vellts favorables pOllr 

remonter le Ni\. Bonaparte soutellait fIn 'avallt 

l'hiver jI était impossiLJe de débarquer en 

Angleterre; que d'ailleurs elle était trop aver
tic; que l'entreprise d'Égypte, au eontrairc, 

(·tallt tout-a-fait imprévue, ne rencontrcrait 
pas d'obstac1es; que quclques mois suffiraiellt 
pOllr U~tablissemellt (les Fran~'ais; qu'jJ revien

drait de sa !w]'sonne 011 ;lIItomnf' ponl' exécu-

l. 
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ter la deseen te en Angleterre; que le temps ~e.; 
rait alors favorable; que l'Angleterre aurait eCld 

voyé Jans l'Inde ulle partie de ses flottes, ct 
qu'on rencontrcrait bien rnoills t\'obstacles pour 
aborder sur ses rivages. Outre tons ces motifs, 
Bonaparte en avait de persollucJs : J'oisiveté de 

París luí était insupportabIe; iI ne voyaít ,.ien 
a tentcl' en politique; il craignait de s'lIser; il 
youlait se gramlir eucore. Il avait dit : Les 
grallds noms ne se font qu'en Orient. 

Le directoire, qu'on a accllsé d'avoir vouIu 

se débarrasser de Bonaparte en l'envoyant en 
Égyptc,faisait an Co)) tl'aire de grandes obj ections 

contre ce projet. LaréveJliére- Léfwaux surtout 
était un des plus obstinés a le combattre. 11 
disa!t qn'on aliait exposer trente ou quarante 
mine des meillenrs soldats de la France, les 
commettre au hasaru d'ulIP halaiJJe lIa\'alc, se 

priver du meillelll' fit\néraI, de ce¡ui qne 
l' Autriche rec10utait le plus, dans un moment 
Ol! le contillent n'était rjen rnoins que pacitié, 

etoú la création des républiques nouvelles avait 
excité de violents ressentimenls; qlle de plus_ 

on allait peut-etre exciter la Porte a prenclre 
les armes, en envahissant une ele ses provinces. 

Bonaparte trouvait réponse a tonto Il disait 
que rien n'était plus facile que d'échapper aux 

,~ ng1:lis. en le" laissant daos l'igl1or:-mce ou 
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projet; que la Franee, avee trois ou quatre 
cent milI(' so!dats, n' en était pas a dépelldrc 

de trente on quarante milI e hommes de plus; 
que ponr luiil reviendrait bienlot, que la 
Vorte avait perdli I'Égypte depuis long-temps 
par l'usurpatioll des l\Iarnelllks; qll'elle verrait 
avcc plaisir la Frauce les pUllir; qU'OIl pOllrrait 

s'entclldre avec elle; que le continent n'éc!a

t('rait pas de sitot, etc., etc. 11 parlait aussi de 

~1altc, ql\'iI enlCverait en passant :lnx cheva-
1 iers, et (pi'il assllrer:li 1 a la Fra llee. Les di s
cllssiollS [11I'('lIt tres-vives, el amenerent une 

scene qu'on a toujollrs fort mal racolltÉ:e. 
Hor¡;¡parte, dans un mO(lvenwnt d'illlpatience, 
prOlloll<;a le mot de rlémissioll. -- Je suis !oin 
de vou\oir qu'on vous la dorme, s'écria Laré
velliére avee fermeté, mais , si vous l'offrez, je 
slIis d'avis qll'on l'acecpte ". - Depuis eet 
instant, BOllapartc ne pronoIH:;a plus le mot 
de démissioll. 

Yaincu pnfin par les instaIlces el les raisons 

de Bonapartc, le dircctoire cOllscntit a l'expé
ditioll proposée. JI fllt séduit par la grandeur 

de l' elltreprise, par ses avantages commerciaux, 

~ On a tout' it tour attribué ce mot a Rewhell OH il Bar

ras. On a donnó il ccitt: discussion une toute autre callse 

que la véritable. Cest ;1 prop05 de J'cxpédition d'Égyptt

el a \ ce Laróvellicrc que la sct:ue en t lieu. 



par la promesse que fit Bonaparte (['etre dI 
retour a l'hiver, et de ten ter alors la descentc 

en Angleterre. Le secrct fut convenu, el, pUlir 

qu'il fr'tt mieux gardé, (lB ne se servit pas de 
la plume des secr?taires. 1\1 erlin, présitlellt du 
directoire, écrívit I'onlre de sa main, et l'ordre 
lui·mellle ne désigllait ras la llature de t'entrc

prise. Il fu! cOllvenu tille HOnapal'le pOllI'l'ait 
emmener trente·six mine llOlIllllCS de l'ancienne 

armée d'Italie, un ccrtain nomhre d'o[lleiers 
et de générallx á son choix, des savants, des 

ingénielll's, des w"ographes, des ()1lvrit'rs de 
toute CSpt~C(', et ¡'e.,:,cadre de il!'lH~yS, ITIl()rcée 
d'tllle partir- dcs \aiSSC,lUX ¡;;:;¡és ú 1'(JtlJoiL 

Onlrc fllt dUIlJlé a la ¡n~iUl'el'i(~ de !ui d(divrer 

un míllioll d demÍ par dl'cade. Oll lni perrnít 
de prendre trolS millioll~ sur lvs Lllít dll trésor 
de !-Ierne. O" a dit (ple c'(':1ai1 pOi¡r j!m:nm 

envahir l']~:~\J¡[C (l'¡¡'OU ;,\~:;; "¡¡va!¡i la Suissc 
L, I 

Un !)(:c;t juf.)Cl' ¡i1;lillteil~u¡t e,' qu'il y a de vr;\[ 

dans cetk SI i ppositioll. 
Bon:1parte forma sLLr-le-ch;m~!, !lne COllllUis

sion chalg/c de l)arCOlll'il' ks !1orh de b 
L 1 

l\Ié'c1iterranél', el d'y prt'¡nl'cl' [(Jus leS moyclls 
de ¡(~t:Ep·.)rt. t :-.:!te ClllllPlÍ,iSioll f'ut illli¡ ,¡J("e 
CUiLil!L';:-dfJU í)ut!¡< ['Ol'llle/;¡ent {(es c()!es {le la 

JiédiíC!,',Uué. FiL, ¡(;'i~)t'ait ;!y('c tOI!L le :lltHHk 

le but de ['al'i!w""'ill. 1 ,\, seCl'et éLtil n:ilt;;nl.l':: 
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<:lItre Jlollapal'te et les Cillq directeul's, C:Ollllll(' 

de gramls préparatifs se faisaiellt tlans tous le,., 

pOl'ts ;t la fois, on supposait que l'armemen\ 
de la Méditerranée n'était que la conséquence 
de celui flui se hisait dans l'Ocóan, L'al'mée 
réullic dans la M(:·ditcrrant:e s'appelait aile 
gauche de l'al'méc d'AlIglctcrre, 

llonaparte se mit a l'ccllvre avec cctte actÍviLé 

cxtraordinaire qu'il apportait a l'exécution de 
tous ses projets, COllrant alternativement chez 
les mi llistl'es de la gucrre, de la marillp, des 

fillallces, (le clH'z CtS ministres it la tl'é!'orcrie, 

s'assl1r,lIlt par ses propl'es yeux de l'ex(~ctlti()1: 
eles ol'dres, llsant de son aseelldallt ¡)(lBr hate!' 
leu1' expédition, cOl'l'espolld:!Ilt avve tOi!S les 

ports, avec la SlIisse, ayer l'ltalie, il fit tOllt 

pn'~p;¡rcr avcc Ulle incroya}'le rapidi té, 11 fixa 

<¡uatf'(' JluilllS pour la I'élilliOJl des cOll\'ois ct 
,!es !rOIl¡Il'S : L· ¡H'íllcil'al cou\oi dcyait p;.rti¡ 
de '['oul()!I, le secolld de eÓles, le L'olsit'lll' 

d'Aj:¡cci',l, kqll;¡¡rjeJlh.~ de Civita- Vecchia. 1l lit 
dll'i:2l'1' HTS TL.uloll el l;t-tlcS ks dt;tadH~¡lll'ilh 
dl~ l"~n'll:,-'C (~'it;d¡e qui l'('U¡raielÜ en Fl'(U1CC" 

d YCl'S CÍ\j(;é-\ (:cchia rUllt' (¡e~ divísiow; ql1' 

:¡yaicllt n,:!l'c;,,' sur HUIDe, 1: Lt it';,i[é'j' l'j¡ 



jépart quatre cents navirf's. Tt réunit uue 
l10mbreuse artillerie; il choisit aeux mille cillq 
eents cavaliers, des mcilleurs, les fil embarqllcr 
sans chevaux, paree qu'il se proposait de les 
équiper aux d(~pells des Arabes. TI ne vou1ut 
emparter que des selles et des harrwis, et ne 
tit mcttrc a bord que trois eents cJ¡evallx, 
pOllr avoir en arrivallt quelques cavaliers mon

tés et quelqucs pieces attelées. 11 réunit des 
ouvriers de toute espece. 11 tlt prendrc aRome 
les imprimeries grccque et arabe de la propa
gallde, et une trollpc d'imprimcllrs; il furma 
une collection complete d'jnstrurneuts de phy
sique et de matll(~matiqlles.Les SélV¿¡lIls, les 
artistes, les ingéllieurs, les dessillateurs, les 
géugraphes qu'iL emmenait, s'élcvaient a une 
celltaine d'individus. Lesnoms leé; plus íllustres 
s'associaient á son entreprisc: :UOlIgC, DerfhoJet, 
Fourier, Dulomieux, étaiellt de l'cxpéditiun; 
Dcsgenctlcs, Larrcy, DllLois, en étaieIlt aussi. 
Tuut le monde vOlllait s'attacher a la fortune 
du j cune général. OIl ne savait oú l' OIl iraít 
aborder; mais on était pret a le suivl'e partollt. 
Desaix étaít a]Jl;, pendant les IlPgociations 
d'Udíne, visiter les champs (k bataille, de\'eulls 
si cél(~bres en ltalic. Dep¡:is 1ms il s'éfait lié 
d'amitié avcc !1()llaparte, el íl voulllt le suivre. 
Kléber était ~l Chaillot, bOlldant, selul! sm' 
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ilsage, le gou vernement, et ne vou1ant pas 
demallder du sen·ice. 11 allait voir souvent le 
gralld maltre dans l'art qll'il aimait passionné
ment. TIonaparte luí proposa . de le suivre : 
Kléber accepta avec joie; mais les avocals, dit
il, le vOlldront-ils? -C'bt ainsi (pú] nommait 
les dil'ectclll's. Bonaparte se chargea de lever 
tous les obstaclcs. - lIé bien! luí dit Kléber, 
qui croyait qu'on allait en Anglete'Te, si vous 
jetez un brulot dan s la Tamise, mcttez-:y 
Kléber, et vous verrez ce q u'il sait faire. - A 
ces deux généraux clu premier ordre, Bona
parte ajollta Reynier, DI/gua, Vaubois, Bon, 
Mcnou, Raraguay-d'Hilliers, Lannes, :'\Iurat, 
llelliard, Dammartin, LJlli l'avaient déja si bien 
secondé en ltalie. Le brave et savant Caffa
relli-Dufalga, qui avait perdu une jambe sur 
le nhill , commandait le génie. Le faible , mais 
cOInl1lode Rerthier, dcvait etre le chef d'état
major. Retenu par U1H' passion, iI faillit aball
donner le général qui avait fait sa fortune; il 
fut IJOntellx, s'excusa, et COllI'ut s'elllLarqtlel' 
a TOlllon. Brueys commandait l'escadre; Ville
nellve, BlaIlquct.Duchayla, Deeres, en étaient 
les eOlltre-amiraux. Ganthca\Jme était le chef 
de l'état-major de la marilJe. AillSi, tout ce que 
la Frailee avait de plus illustre dalls la gllcrre, 
les scicnces, les arts, allait, sous la foi du 
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¡cune général, s'embarqucr pOUI' tille dcstlila
¡ion inconnue. 

La France et l'Europe rctentissaicllt du 
lJruit des préparatifs qui se faisaient daI1S la 

Méditerranée. Un formait des conjeclnres de 
toute cspéce. - ULI va BOllapal'te? se demall
dait-oll. ()ú vont ces Lraves, ces savallts, celle 

armée? - lis vont, disaicllt les UlIS, dalls la 
~] el' N oire, remire la Crim{'e á la Porte. lIs 

vont dans l'Inde, disaient les autres, secollril' 

le sultan Tipou·Sacb. ()uclques.uns, (l',i ap

prochaient da but, ~olltcnaicnt qll'OIl al!ai! 

pcrccr l'isthme de Sllez, 011 hieu d{'barqll('l 

sur les bords de I'isllulle, C't se remharqucl' 

daus la Mel' HOllge pOllr aller tlalls rinde 

D'alltrcs touchaiellt k lJUt nH~t11e, el dis;!i('llt 

t¡u'on altaít en l~gypte. Uu llléll10irc ll! it I'!"". 
¡ilut I'aull('c pr0c{~d('lIte allt(ll'i~::jr cetL' d(';' 

Iliere cOllj(,C!llre. Les pi liS )¡abil:'~, cufi!\, Slip·· 

jlosaiellt une cOlllbinaisolJ pI llS !)['()fOllCk. Tutl! 

cet aj)[lareil '. qlli scmblait am!:,:':',T t;:l !li'()i," 
~ j .J 

de coloníc, n'élait snivanl. t'lIX qll'LI!l<c: ¡,'¡lIle 

Honapartc YO!1hit Setllelllellt, a,cc')'('sc,ldn' de 
la J\I(~diterr;¡n\'e, \t'llir tr:l\l'i',;(T k détmil !k 

Gibraltar, attaquel' le lord S:¡illl-\'ioct'11! !Ji!' 
l¡loc[l1ait Cadix, lt~ 1'\ Il()[i'~t'l', dt'[¡\()(lll('!' ! ,'" , , 
cadre ('sln;:l!ok, (.¡ la I,'Olld!lil\' ;1 !l1'('sl Ji'I 

alll'ait 1¡¡:tI la !'''I,.'t~()IJ 'oí ,k~Il'U· tll' ¡ud".:' "~o 
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marines du continent. C'est pourquol, fexp(\

dition de la l\I('diterrallée s'appelait aile gau
che de l'al'm(~(~ d'Anglcterre. 

Ct:'ttt~ dernierc conjecture fut justement celle 

qni domina dan s la pensée du cabinet allglais. 

H "tait dCIHlis six 1110is dallS l'épouvante, et 11e 

sa,"ait de que! coté viClldrait éclatcr l'orage qlli 

se formait d<,¡mis si long-tcl1lps. Dalls ccHe 

anxi(>té, l'oppositioll s'était un moment réuuie 

au mjllist(~re, (~t avait [tit c;msc commune avec 

lui, Shhidall ayait tourné SOll éloCJl1cncc COll

tre l'ambitioll, la lurhnlence Ptlvahissallte du 

peuplc fl'all\,ais, et salir la slIspellsioll de l'Ha
beas ('O/~tJ7lS, avait, su!' tous les jJoinls, ad

hérl~ :lUX propusitiolls du l1liuisterc. }litt fit 

sur-le-cham p anner une secollde escadre. ()n 

fit, pour la l1lettre a la mer, des efforts extraor· 

dinaircs, d OH I'cnfon.';] de dix granels vais
seal1X J\'sc;¡drc dll Jurd S¿li;lt-\incf'lll, pOli!' k 
mettre C11 nWS(ll'e de hien fenl]!'!' le déll'oit. 

vers lcquet 011 suppo;,ait qu"al!:lit ~;(' dil'if:'t'I 

Honaparle, _\'tdSOIl fm d/'Iaché ayec [r(lIS \:li~ 

seallX par k Ion! Saiut-\illcellt, pOli!' coul'i,' 

la l\It:d itt'l'ralJ (':e , t:t ohsern'" la marcbt: de:~ 

F!':l[lt,'ais. 

Ton\: {·tait dispOSl' pOlll' l'emLal'lItH:lll('llL 

UOllap:¡rtc .a!lail tl;:rli!' !l(wr TO;tl')íl, [Oi'S

qU'UllC 5('('1](' :llTiVt·'(· ;1 Vil:IIIlC ('[ les disposi. 

t{'~" 
~ ,'., 

~~ , 
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tions manifesté es par divers cabi nets, hlíl1iren t 

le retellir eH Europe. La fondatíon de deux 

nouvelles répuhliclues avait excité au pltlS 
haut point la crainte de la contagion révolu

tionnaire. L'Angleterre, vOlllantfomenter ceUe 

crainte, avait rempli toutcs les cours de ses 
émissaires. Elle pressaít le llouveall l'oi de 

Prusse de sortir de 5a neutralité, 130m IIl'ésel'
ver l'Aliemagne tlu torrent; elle faisait travail

ler l'esprit fallx et violent de l'empereur Panl; 
elle cherchait ;\ alarmer l'Autriche sur J'occu
pation de la challle des Alpes par les Frall(;ais, 

et lui o[fl'ait des subsides pour recorrJlIlcncer 

la guel're; elle excitait les passions foll(~s de 

la reille de '\aples et d'ActOlI. Cette dertliere 

COUI' était plus irritée que jamais. Elle voulait 

que la France évacll:1t Rome, 011 IlIi eédtüulle 

partie des provinces romaines. Le 1l0l1V(·1 am

hassacleur Garat avait vaillelllPnt déployé une 
extreme modératioll; il lle tenait plus allx 

rnauvais traitelllents du cahinet napolitain. L'é

tat du continent illspirait done de lI'es-justes 

craínles, et un incídcnt vint cncore les aggra

ver. Ikruadotte avait eté cm'oyó á Vienne, 

ponr donner des explicatiolls an cabinet :lU

trichien, et il devait y résidel', quoicJlle aUClln 

ambassadeur Il 'eút enCül'e tité ellvoyé á Paris. 

Ce général, d\ln esprit inquiet et sllsceptible, 
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était pen propre an role ql1'il était destiné a 
rernplil'. Le l/~ avril (:25 germinal) OH voulnt 
célébrel' a Vienne l'armcmellt des volontaires 

impériaux. On se sOllvicnt dll úlc que ces 

volontaires avaient mOl!tn'~ l'allllr"c précédente, 
et du so!'t <Ju'ils avaient el! a Hivoli et a la 
Favol'lte. Bernadotte eut le tort de vouloir s'op

poser a cette rete, disant que c'était une in

sulte pOllr la France. L'empcrclIr répolldit avec 

raison qll'il était maitre dans ses états, que la 

.Franee était libre de dlébrer ses vietoires, 

mais qu'íl était libre aussi de dlébrer le dé
voucment de ses sujets. Hernadotte voulut ré

pondre a une [étc par Ulle :IuIre; iI fit célébrer 

dans son hotel l'une des victoires de l'armée 
d'ltalie, dont c'était I'anniversaírc, el arbora 

a sa porte le drapeau tricolore, avec les mots 
éga!ú¿;, liberhj

• La popl11ace de Vienne exci

tée, dit-Oll, par des élllissaires de ramLassa

deur auglais, se précipita sur l'hútel de ram
bassadeur de FraIlce, en brisa les vitres, et y 
commit quelques dt'sordres. Le ministere au
trichien se húta d'envoyer des secours a Ber

nadotte, et se conduisit a son égard alltrement 

que le gouvernement romain a l'égard de Jo

seph Bonapartc. BCl'l1adotte, dont l'imprl1-

dence avait provoqué cet évéIlement, se retira 
de Vienne. et se rrndit ~ Ra:;tadL 



Le cabinel de ViClllW f¡¡l extni lllcll1cnl Llell!' 

le cet ¿'V('~n(,lllellt. U (;L,il. elait, q,H' ce ca]¡j!lct. 

;H:tnCc en ir~ suppos::!:L dispos(~ :, rc¡)n~¡¡dll' 

H:'S :U'IllPS, n'alir::ii !1<!S l'Ol¡¡U1<,~nc<'· par illf.tdtCé 

nutre and):¡s,~ad('[lr, d p:H' prnvoqtt''l' des hos
tilit(i s a'lxc¡¡¡;~lle~, ji l"é¡;¡:t 1:::;; :'I~!-:'rp, 1I est 

COllsta:it, au cOlllrajl'f~, !jlle lri'S-IIlI;C(jilkllt 

de h Fr:lllce et de ses detnín" (~IlYallissetllclJl~. 
pressE'lltant qu'd faml¡ait lT1111't'l' 11B jOUl' ('n 

tulle avec elle, il u'y t'>lait ct'IWn(];¡111 p:1S e/l

core disposé, et qu'i! jllgc;¡it ~es jWup!CS tt'UP 

fatig1l0s, ct ses moyeHs ¡roí' Llibles, ¡)<)!'!':1I 

t:1qner de nOllveau le c()lo'iH' i'("p::/¡lic,¡in S:!I' 

le.cLamp il ¡Hihlja 11W' d{'~a!)¡Jt'(,~):tri();¡ d,' 1'('\,', 

W'ílWltl, el (:nivi1. it í\el'lladolle PO!!!' l'ap:!is(~L 

Le directoil'C' crut yoir dans l'i'vl'llenH'!ll dI' 

v'ielllle tille rupture. 11 dOllwt sllr-k-c!l:Il'lp 

~'olltrp-oJ'(lre ~l Hlm:1l1arte. ('1 il \()¡¡!:!i ', nl(~lll\' . 
'lu'il l'artit 1'1)111' H;¡~l:t(!l. ;.!!!I d'i¡llpn~(T ;'1 

!'elll¡WJ'(~!lr, pI de !p {orcc!', 011 ;'1 dOlluC'r df'~ 

~ati,;j'acti()l1s, Oll a recevoir la gnerl'C'. Boua

pal'le, fort méconlent <In relan\ appurté il ses 

projels, ne voulut poillt aller á Hastadt. el 

.iugeallt mieux la situation que le directoire, 

affinna que l'év('ucmellt n'ayait pas la gr;¡yit(, 

qu'on luí sllpposaiL En dlct, I'AlItrich(' écri

"it sur-ic-ckl.lllP qu'dk allait cnvov('1' eulin 
111) ministr'p ;1 Pa!'i~, M dc Degf'lrmlllll; ('11(' 



;':lt'llt Cllllgdicl' I(~ ministre dil'igE'ant T;llIglli; 
!,¡¡" ;lnnOLl': a qi!C j\l. de t:obp!)1.zcl se rc]]-

'; '''1)''''''''1' "', ,"c '''' ."" ",-,', ,1" 'j" F¡'~'lll'" Sl'r' . '- .1- i !-1 lo 1 ~ l, • l , '- tI; .1 : ~''. , , U. L _ f , \J.,.... t 

:'éyénernc-.'nt d:~ ~ ¡~ ,l><, ') et ~t·~, ~t-": cll~¡:tl~'vrnellts 

Stil"'C!I!t:-; !';¡ LU1'::)~1(1 (!e:11::,~ t!, i!~··:~~'.' ']/' {>pnpn~ 

F(JI't!l!P. ~; u~. i)~lr:l!~~,~;:i~ (~n~1C d.;' ,~:1('r "I){\ 

uu prn,~~TtIS l¡lP¡)l'Ll~lt. ~\:;1'i\:.; a\',)1:-- di~~¡-H~~('· !;t 

!:i\';~) :-";-;t;;~~~L~ dn .:lhiH :~; ,~d ;'; ~)i~,d ~ ;~~~:,~',~, ;¡ypil 
.' l '- !-. 

-..:ou¡u se r(:S(T\'e:' Jc tí"~Ta1:1 cornpri:'=' ':1:1'C' Ll 
\ílh~l1.:í.~ ct', 1(; 1~~!:!~"I p~~i(: 1111 peti;- t('~·rit~_.;.,·c en·· 

L:'e ia tl(;{"l' ('t le ji hin ~ la !L'·:~titaiion de ¡"('n)v 
1 

pú'C' ~t\:J¡l eD1~1~ CPi)cédé tout(· la rive F(H!cbC'. 

La iiglh~ du ¡thill nOllS (~tait enfin rCCOllIltlt' 

!'()!l1me l"llllite llatureUe. Un ,llltre príncipe, 

I¡Un lllOlllS illlportant, :l\ait étó admis, celui 
,1" l'ii¡¡ic;r;¡¡i,c:;,tioll des pl'inces clépossédés, 

al! rt)O\Cll des c,"cubriC,a¡ ;()11S. M:1Ís iJ rf'stait ;t 
discute!' ('es poillts nOIl lilUi¡¡s diliiciks: le pal'

iage des des du Rbíll, la Cülls'(~rvatioll des postes 

fortl!iés, des ponts et l(\tes de pont, le sor! 

drs mOlJastáes, et de la nüblessc immé

diatc sur la r1 ve gauclle, 1'acqui ttement de." 

dcttes des pays cédés it la France , la manil'l'c 

'l'y appliquer les ¡oís de l'émigratioll, ek., pIe. 

;:'éLlient I~ des '-l'lestiolls diflicílcs ~ résoudl'e, 
'Iir,uul ;tVPC la \,~utellr aliclIlaillk. 
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Tel était l'état du continent. L'horizon pa
raissant un peu éclairci, Rouaparte obl illt en fin 
l'autorisation de partir pour Toulon. II fut con
venu que M. de TalleFand partil'ait immédia
tement apres lui pou r Constanl in ople, afin de 
faire agréer a la Porte l'ex pédition d'I~gypte, 

000 as 
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CHAP1TRE 11. 

Exp~dition d'~:gyplc. Départ de TOlllonj arrivée devan! 
MalLc; conqu(\te de cette ¡le. Départ pour l'f:gypte j d .. ~
harr¡llcfilcnt a Alexan(h'ie; prise de eetlc place. Marche 
sur le Caire j combal de Chébrelss. Bataille des Pyra
mides; oecupation du Caire. Travaux administratifs de 
TIonaparte en Égypte; établissement de la nouvelle co
lonie . .Bataille navale d'Aboukirj destruction de la f1ott(~ 
fran<;aisc par les Anglais. 

BON APARTE arriva a TOlllon le 20 floréal an VI 
( 9 mai J 798 ). Sa présence réjouit l'armée qui 
commelH~ait a murmurer, et a craindre qu'il 
ne fut pas a la tete de l'expédition. C'était l'an
cienne armée d'Jtalie. Elle était riche, couverte 
de gloire, et on pouvait dirc d' elle, que sa .for
tune était faite. A.ussi avail-ellc beancoup moins 
de úle á faire la guerre, et il fallait tOlltc la 

,. fi 
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passion que luí inspiraít son général, pour la 
décider a s'embarquer et a courír vers une 
destination inconnue. Cependant elle fut sa i
sie d'enthousiasme en le voyant a Toulon. TI 
y avait huit mois qu'elle !le l'avait vu. Sur-le
champ Bonaparte, sans lui expliquer sa des
tination, lui adressa la proclamation suivanll' : 

« Soldats ! 

« Vous etes une des ailes de l'armée d'AlI
« gleterre. Vous avez hit la guerre de mOIl
« tagnes, de plaines, de siéges; il VOllS reste ;{ 
« faire la guerre maritime. 

« Les légions romaines, qlle vous avez queJ
« quefois imitées, mais pas encore égalées, com
« battaient Carthage tour a tour sur ectte me!' 
« et aux plaines de Zama. La vietoire De les 
« abandonna jamais, paree que cüllstammellt 
« elles furent braves, patientes á sllpporter la. 
« fatigue, diseiplinées et lluies entre elles. 

« Soldats, l'Europe a les yellx sur vous! vous 
« avez de grandes destinées a remplir, des ba
« tailles a livrer, des dangers, des fatigues a 
« vaincre; vous ferez plus que vous n'avez fail 
« ponr la prospérité de la patrie, le bonheur 
« des hommes, et votl'e propre gloire. 

« SolJats, matelots, fantassins, canonniers, 
( cavaliers, soyez unis; souvenez·vous que le 
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(( jour d'une hataille vous avez besoin les uns 
«( des autres. 

« Soldats, matelots, vous avez été jusqu'ici 
( négligés; aujourd'hlli la plus grande solliei
« tude de la républiqlle esl pour vous: vous se
« rez dignes de l'arméf~ dont vous faites partie. 

«( Le génie de la liberté qui a rendu, des sa 
( naissanee, larépublique l'arbitre de l'Europe, 
« veut qu'elle le soit des mers et des nations 
( les plus lointaiues. )) 

On ne pou vait ¡¡as annoncer plus dignement 
une grande entreprise, en la laissant toujours 
dans le mystere C¡lli devait l'envelopper. 

L'escadre de l'amiral Brueys se composait 
de treize vaisseaux de ligne, dont un de 120 

canon s (c'était l'Oriellt, que devaient monter 
l'amiral et le général en chef), deux de 80, et 
dix de 74. 11 Y avait de plus deux vaisseaux 
venitiens de 6,1¡ canons, six frégates véuitienncs 
et huit fralH;aises, soixante-Jouze corvettes, 
cutters, avisos, chaloupes canonnieres, petits 
navires de toute espece. Les transports réunis 
tant a Toulon qu'il. Genes, Ajaccio, Civita
Vecchia, s'élevaient il. c¡uatre cents. C'étaiellt 
done cinq cents voiles, qui allaient flotter a la 
füis sur la l\Iéditerranée. Jamais pareil arme
ment n'avait couvert les mers. La fIotte portaít 
environ quarante miDe hornrnes de toutes ar-

6. 
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mes ct dix milk marins, Ellp avait. d(~ l'eal! 

ponr un mois, des vivres ponr uenx. 

OIl mit a la voilc le 30 floréal (19 mai), :111 

hruit du canon, aux acc1amatlons de tonte 
l'arméc. Des vents violents causerent quel<lue 
dommage á une frégate it la sortie <In port. ] ,es 
ll1cmes vents avaiellt cansé de telles ;I\'aries ;1 

NelSOIl, c¡ui croisait avec trois vaisseaux, 
qll'il fut obligé d'aller au radoub dans les Hes 
Saillt-Pierre. Il fut ail1si éloigné de l'escatlre 
fran<:aise, et ne la vit pas sortir. La fIoUe vo· 
gua d'abord vers Cenes, ponr rallier le convoi 

réllni tlans ce port, sons les ordres dn général 
Baragllai-d'Hilliers. J~lle cingla cnsuite vers la 
Corse, rallía le convoi d'Ajaccio, qui était SOllS 

les oro1'es de Vaubois, et s'avanc,:a llans la 
mer de Sicile, pour se réunir au convoi de 
Civita- Vecchia, qui était sous les onlres dp 
Desaix. Le projet de Bonaparte était de se di

rigel' sur }Ialte, et d'y tenter en passant ulle 

entrepl'isc autlaciellse dont il avait de longue 
main préparé le succes par des trames secretes. 
11 voulait s'emparer de eette He, qui, eomman
dant la navigation de la Méditerranée, devc

nait importante pom l'Égypte, et qui ne pou
vait manrpler d'échoir bientot aux Anglais, si 
on ne les prévellait. 

L'ordre des chevaliers <le J\Talte était eomme 



toutes les institutions du moyen age: il aV~1l1 
perdu son objet, et des lors sa dignité et sa 
force. Il u'était plus qu'lln abus, profitable 
seulement a ceux qui l'exploitaient. Les clw
vaLiers avaient en Espagne, en Portugal, ell 

Franee, ell ltalie, en AlIemagne, des biens 
considéralJles, qui lellr avaient été donnés par 
la pit'té des fid¿des pour protéger les chrétiells 
allant visiter les saints lieux. :Maintenant qu'il 
n'y avait plus de pélerinages de eette espece, 
le róle et le devoir des ehevaliers étaient de pro
téger les Ilatiolls cltrétiellIles contre les Harba 
I'esqucs, et de détruire l'infame piraterie qUI 

infeste la llléditerranée. Les bicns de l'onlre 
suffisaienl a l'entretieIl d'lll1e marine considé
rabIe; mais les chevaliers ne s'occupaient au
cunement á en former une: ils n'avaient que 
dcux O\l tl'ois vieilles frpgates, 11e sortant ja
mais <In port, ct <pwlclIwS galéres qui allaiellt 
dOllncr ct recevoir des ftitcs dans les ports 

¡['Ttalic. Les bailliís, les commalldcul's, placés 
dan s tonte la chr(,tienté, dévoraient dans 1(' 
luxe et l'oisiveté les l'eVellllS de l'orclre. II n'y 
avait pas un cllevalier qui (~út fait la gllern> 
aux l\arbaresques. L'ordre ll'inspirait d'aillcurs 
plus aUClI1I intt'ret. En l;'rance 011 lui avait (~n
levé ses biens, el llonaparte les avait fait: sai
:iir l'll llalic, ~allS qu'iI s'é!ev:tt <InCline r¡'cla· 
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mation en sa favenr. On a vu que llonaparte 
avait songé déja a pratiquer des inteIligences 
dans Malte. Il avait gagné quelques chevaliers, 
et iI se proposait de les intimider par un COllp 

d'audace, et de les obliger a se remIre, car iI 
n'avait ni le temps ni les lIloyens el'une atta
que réguliere contre une place réplltée im
prenable. L'ordre, q.ui depuis quelque temps 
pressentait ses dangers en voyant les escadres 
fran!{aises dominer dans la Méditerranée, s'é
tait mis sons la proteeti.on de Pallller

. 

Bonaparte faisait de graIJ(ls efforts pour re
joindre la Jivision de Civita-Veeehia; il ne pul 
la joind,'e qtÚt J\Ialte meme. Les einq ccnts 
voiles fralH;:aiscs sc déploycrcllt á la vue de l'ile, 
le 2 r prairial ( 9 j uin ), vingt-deux jours apres 
la sortie de Toulon. ectte vuc répandit le tl'on
bIe dans la ville de Malte. Bonnpal'te, pour 
avoir un prétexte de s'arréter, et pour faire 
nallre un slIjet de contestatÍoll, demanda an 
grand-maitre la faculté de faire de l'ean. Le 
grand-maltre, Ferdinand de Hompesch, 6t ré
pOlldre par un r~fus absol11, alléguant les ré
glements, qui ne permettaient pas d'introclllire 
a la fois plus d~ deux vaisseaux appartenant a 
des puissances lwlligérantes. On avait autrement 
accucilli les Anglais quancl ils s'étaient présen
tés. Bonaparte dit que c'était la une prellvc de 
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la plus insigne malveillance, et sUl'-le-champ 
lit ordonner un débarquement. Le lendemaiu, 
22 prairial ( 10 juin ), les troupes fran({aises 
débarquel'ent dans rIle, et investirent com
plétement La\'alette, qui compte trente mille 
ames a peu pres de population, et qui est !'une 
des plus fortes places de l'Europe. Bonaparte 
lit déLarquer de l'artillerie pum canonner les 
10rts. Les chevaliers répondirent a son feu, 
mais tres-mal. Ils voulurent faire une sortie, 
el iI Y en eut un granel nombre de pris. Le 
<!psordrc se mit alors a l'intérieur. Quelques 
chevaIiers de la langue fran({aise déclarcrent 
qu'ils ne pouvaient pas se battre contre lenrs 
compatriolcs. On en jeta quel(llles-uns dans les 
cachots. Le trouble était dans les tetes; les 
hahitants vonlaient qu'on se rendlt. Le granel
lHa¡!n~, (Fli avait pen !l'éllergie, et qui se sou
vCllait de Ja gÓlérosiré du vainqnellr de Rivoli 
;'t l\Iantoue, songea á sauver ses in lérets du 

naufrage, fit surtir de prisoIl l'Ull des cheva
liers frarH:ais qu'il y avait jetés, et l'envoya ;t 
Bonaparte pour négocier. Le traité fut bientot 
arreté. Les chevalicrs abandolluerent a la Franee 
la souveraineté de ""lalte et des 1les en dépen
dant; en retour, la FraIlce promit son interven
lion an congres de Hastadt, ponr faire obtenir 
au gl'[lnd-mallrc une priucipallté en Allema-
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gnc, et a défaut, elle lui assura une pensioll 
víagere de 300,000 franes, et une índemnitc 
de 000,000 franes comptant. Elle accorda a 
chaque chevalier de la langue franc;aise 700 fr. 
de pension, et 1000 pour les sexagénaires; 
elle promit 5a médiation, pOllr que ceux des 
autres langlles fussent mis en jouissallcc des 
biens de l'ordre, dans leurs pays respectif~. 
Telles furent les conditions au moyen desquel
les la France entra en possessioll du prmnier 
port de la Méditerranée, et de l'un des plus 
fo1'ts du mondc. Il fallait l'asccndant de Rona
parte pour l'obtenir sans combattre; ii fallait 
son audace pOllr ose!' y perdre quelques jours, 
ayant les Anglais a sa poursllite. Caffarelli-Du
falga, aussi spiritnel que brave, en parcourant 
la place dont il admirait les fo1'tifications, dit 
ce mot : Nous sommes bien ltcureux qu'il'y 
ait cu quelqu'un dans la place paur 7WllS ell 

ouwir les portes. 
Bouaparte laissa Vaubois 11 :Malte, avec trois 

mille hommes de garnison; íI Y pl:H;,a RegIlault 
de Saint-Jean-d'Angely, en qualité de commis
saire civil. Il li.t tons les réglements administra
tifs qui étaient nécessaires pour l'établissement 
du 1'égime municipal dans 1'11 e , et il mit sur
le-champ a la voile pour cingler vers la cute 
d'Égypte. 
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llleva l'ancrc le I er messidor (19 juin), arres 
lIne relache de dix jours. L'essentiel, maillle
nant, était de ne pas rencontrer les Anglais. 
Nelson, radoubé aux Hes Sairit-Pierre, avait 
rc<;u du lord Saint·Vincent un renfort de dix 
vaisseaux ele ligue et de plusieurs frégates, ce 
quí luí formait une escadre de treize vaisseaux 
de haut hord, et de quc1ques vaisseaux de 
moinclre imporlance. Il était revenu le 13 prai·· 
rial ( ¡er jnin ) devant Toulon; mais l'escadrc 

franc;aise en était sortic depuis douze jours. II 
avait courll de Toulon a la rade du Tagliamon, 
et de la rade du Tagliamon a N apIes, ou il était 
arrivé le 2 messidor ( 20 juin ), au moment 
meme ou 13011aparte quittait Malte. Apprenant 
que les Franc,;ais avaient paru vers Malte, il 
les suivait, disposé a les attaquer s'il parvenait 
it les joiIJ(lre. 

Sur lotlte l' cscadrc fi'an<;aise, on étai t pret 
au combato La possibifité de rClleontrer les AII

glais était présente a tous les esprits et Il'er
frayait persollnc. Bonaparte avait réparti sur 
ehaque vaisseau de ligne cinc¡ cents homme, 
(l'élite, qn'on hahituait taus les jOUI'S ;'t la ma 

nreuvrc du cauon, et á la t(~te de~qnel~ se trou
vait un de ces générallx si bien habitllés au feu 
SOIlS ses Ol'dres. Il s'ótait fait lIU príncipe su!' 

la lacliquc mal'itilllc, c\'~l tille chac¡ue vaisseau 



90 Rl;VOLUTION FRAN<,:AlSE. 

ne devait avoir qu'un but, celui d'en joilldl'e 
un autre, de le combattre et de l'aborder. Des 
ordres étaicllt donnés en conséquencc, et ii 
comptait sur la hravoure des troupes d'élite 
placées a bord des vaisseaux. Ces précautíons 
prises, il cinglait trallquillement vers I'Égyptc. 
Cet homme qui, suivan t d'absnrdes détracteurs, 
craignait les hasareIs de la IOer, s'abandonllait 
tranquillement a la fortune, an milieu des flot
tes anglaises, et avait eu l'audace de perdre 
quelques jours a Malte pour en faire la COB

quete. La galté régnait sur l'escadre; OIl lIe 
savait pas exactemcnt Olt l'on allait, mais le 
secrct commenc;ait ú se répandre, et on atten
dait avec impatience la vue des rivages qu'on 
allait conquérir. Le soir, les savants, les offi
ciers-gélléraux quí étaiellt a Lord de l' Ol'iellt, 
se réunissaicnt chcz le général en chef, et la 
commclH;,aicnt lrs ing(>nÍeuses ct savantes <1is
cussiOJlS de l'Institut d'l~g'ypte. un instant, l'es
cadre anglaise ue fut qll'a quelques lieues de 
l'immense cOl1voi frau<{ais, et de part et d'au
tre OH l'ignora. Nelson commenc:-ant a sup
poser que les Franc;ais s'étaient dirigés sur 
I'Égypte, fit voile pour Alexandri(~. et les y 
dev:ll1\a; mais ne les ayant pas trollvés, il vola 
vers les Dardanelles ,pour tacher de les y rcn
contrcr. Par un büIlhellr sillgulier, \'exp(~di-
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tion fran({aise n'arriva en vue d'Alexalldrie que 
le surlendemain, 13 messidor ( 1 er juillet). IL 
Y avait un mois et de mi a peu pres qu'elle 
était sortie de Toulon. 

Bonaparte envoya chercher aussitót le con
sul fran<,'ais. 1l apprit que les Anglais avaient 
paru I'avant-veille, et les jugeant clans les pa
rages voisir·)s, iI voulut tenter le débarquement 
a l'instant meme. On Ile pouvait pas entrer 
dans le port d'Alexandrie, car la place parais
sait disposée a se défendre; il fa1lait descemlre 
a quelque distance, sur la plage voisine, a 
une allse, dite du :\Iarabout. Le vent sOllmait 
violemment, et la mer se brisait avec fnrie sur 
les récifs de la cote. C' était vers la fin clu jour. 
Bonaparte donna le signal et voulut aborder 
sur-le-champ. n descendit le premier dans une 
chaJoupe; les soldats demandaient a grands 
cris a le suivre a la cúte. OH commen({a a 
mettre les embarcatí,)l1s a la mer, mais l'agi
tatÍon des flots les exposait a chaqlle instant 
a se hriser les unes contre les autres. Enfin 1 

arres de grands dangers, on toucha le rivage. 
A l'instant une voile parnt ú. l'horizon; on 
crnt que c'était une voile ang]aise : «( Farfulle. 
s"écria llo¡¡aparte, tu m'abandol1nes! qlloi! pas 
seulement cillq jours! » La fortune ne l'aban
tlollnait pas, cal' c'était une fr{'gate fral1<;aisc 
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quí I'cjoignait. On eut beaucoup de peiue i! 
débarquer quatrc ou cinq mille hommes, da Il~ 
la soirée et dans la Illlit. Bonaparte résolut d(~ 
marcher sur-Ie-champ vers Alexandric, afill de 
snrprclldre la plaCf~, et de ¡le pas donner aux 
Turcs le tcmps de faire des préparatils de dó
fense. On se mit tont d(~ suil"e en Illarche. 11 
n'y avait pas un chcval de déLanlll<.\; I'élat

major, BOllaparte et Caffarelli luí-mcruc, mal
gré sa jambe de bois, tirent (1l1atre a cinq licues 
a picd dans les sables, et arriverellt a la pointl' 
<1u jour en vlIe d'Alexamlrie. 

Cette antique cité, filie d'Alex31ldrc, n'avait 
plus ses magnifiques édif]ces, ses iIlllombrabl('s 
demeures, sa grande population ; elle était rui
née aux trois qnarts. Les Turcs, les }~gyptiens 
opulents, les négociants européens habitaiellt 
(1ans la vilIe moderne, q\li était la sellle par
tie conservée. Quelques Arahes vÍvaicnt dalls 
les décomhres dc la cité antiqnc; lIIle vi(~ill(· 

Illuraille flanquée de qllelqucS tours enferrnait 
la llouvelle ('t l'ancÍcl1nc villc, et tOllt autolll' 

régnaicnt les sables qui, en Égypte, ,,'avancelll 
partout oú la civilisation recnlp. 

Les quatre mille .Fran~~ais, cOlldllits par Bo
naparte, y arriverent ~l la poiute du jour : ils 
He rcncolltreretlt sur cette plage de sable </11'1111 

pctit llOIUbl'c d'Al'al)('~" ,[ni) ;1\11'(';' qlll';:!!l,'" 
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coups de fusil, s'enfoncerent dans le désert. 
Bonaparte partagea ses soldats en trois colon
m's : BOll, avec la premiere, marcha a d['oite, 
vers la porte de Rosette; KléLer, avec la sc
conde, marcha an centre vers la porte de la 
Colonne; :1Ielloll, avec la troisieme, s'avaIH;,a 
a gauc1te vers la porte des CatacomDt's. Les 
ATabes et les Turcs, f'xcellen ts soldats derriel't' 
un mur, llrent llll fen Lien nourri; mais les 
Fran<;ais monterent avec des échelles, et fran
chirpnt la vieille muraille. KlébeI' lomba le 
premier fI'appé d'une baile au frout. Ou chassa 
les Arabes de ruine en ruine, jusqu'a la ville 
nouvelle. Le combat allait se prolouger de rue 
en rue, et devenir meurtrier; mais un capi
taine turc servit d'intermédiaire ponr négocier 
lIn acc6rd. Bonaparte déclara qu'il ne venalt 
poillt pour ravager le pays, ni l'enlever au 
Graml-Seigneur, Illais seulcment pour le SOllS

traire a la domillation des jUarneluks, et ven
gel' les outrages que ceux-ei avaient bits ú la 
Frauee. Il promit que les autorités da pays se
l'aicnt maintenues, que les cérémonies du culte 
cOlltillueraiellt d'avoir lien comme par le passé, 
que les propriétés seraiellt respectées, etc .... 
l\loyennant ces cOl1ditions, la résistance cessa : 
les Fl'al1(;ais furcnt maitrcs d'Alexandrie le jour 
nH~me, P(,IHlallt ce tcmps, ¡'armée ayait achevé 
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de débarquer. 1l s'agissait maíntellant de met
tre l' escadl'e a l'abri, soit dan s le pOft, soil 
dans l'une des rades voisines, de créel' a A lexan
drie une administratíon conforme aux m~llrs 
du pays, el d'arn~ter un plan d'illYasion ponr 
s'emparer de l'Égypte. POli!' le moment, les 
dange!'s de la mer et el'une I'Cncolltre avec les 
Anglais étaient passés; les plus grands ohs
tacles étaient vaincns, avec ce bonheur qui 
semble toujours accompagner la jennesse d'un 
grand homme. 

L'Égypte , sur laqllelle nons vcnions d'a
border, est le pays le plus singulíel', le micll.\: 
situé, et l'llll des plus fertiles de la terrc. Sa 
position est cormue. L'Afrique ne tient a l'AsiC' 
que par un isthme de quelqlles licues, qn'on 
appelle l'isthme de Suez, et qui, s'il était coupé, 
donnerait aeces de la Méditerranée dalls la mer 
des lndes, dispenserait les navigateurs d'aller 
a des distances imrnellses, et au milieu des 
tempetes, doubler le cap de Bonne-Espórancc. 
L'Égypte est placée paralldement a la Mer 
H.ouge et a l'isthme de Suez. Elle est la mal
tresse de cet isthmc. C'est ectte coutrée qui, 
chez les anciens et dan s le moyen age, pendan! 
la prospérité des V énitiells, était l'interJllé
di aire du commerce de l'Inde. Tclle est sa po
sition entre l'Occidenl et l'Oriellt. Sa conslitu-
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tion physiqlle ct sa forme ne sont pas moins 
extraorelinaires. Le Nil, l'un des grands fleuves 
du monde, prend sa so urce dans les monta
gnes de l' Abyssinie, faít six cents lieues dans 
les déserts de l'Afriqlle, puis eutre en Égyptc, 
ou plutot y tombe, t'1l se précipitant des ca
taractes de Syeue, et parcourt encore dcux 
cents lieues jusqu'a la mero Ses bords consti
tuent toute fÉgypte. C'est une vallée de deux 
cents lieues de longueur, sur cillq a six licnes 
de largeur. Des d(~ux cót(~S elle est bordée par 
un océan de sables. Qnelques chaines de mon
tagnes, Lasses, arieles et déchil'ées, sillonllent 
tristement ces saLles, et prüjettent a peine 
quelques ombres sur leur immellsité. Les unes 
séparent le Nil de la Mer Rüuge , les autres le 
séparent du granel désert, dans lequcl elles 
vünt se perdre. Sur la rive gauche du Nil, a 
une certaine distance dans le désert, serpen
tent denx langues de terre cultivable, qui fout 
exception aux saLles, et se cou vrent d'un peu 
de verdure. Ce sont les oasis J cspeces d'iles 
végétales, au milicu de l'océau des sables. Il 
yen a deux, la grande et la petite. Un effort 
des h()mme~, en y jetant ulle branche dll Nil, 
en fel'ait de ferliles provinces. Cil1Lluante lieues 
avant d'arriver a la mer, le Ni! se partage en 
df'uX branches, (lui VOlJt tumber a soixante 
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lielles ['une de l'autre, dans la J\Tt'~diterranéC', 

la premiere a Rosette, la secondc a DamiettC'. 
On connaissait autrcfois sept bouches au Nil; 
on les apen;oit encore, mais íl n'y en a plus 
que dellx de navigables. Le triangle formé par 
ces deux grandes branches et par la mer a 
soix:mtc licues a sa hase el cillquallte sur ses 
cotés; il s'appellc le Delta. e'est la partie la 
plus fertite de l'Égypte, paree que e'est la plus 
arrosée, la plus eoupée de eanaux. Le pays 
tout entier se clivise en tl'Ois parties, le Delta 
Oll l1asse-Égypte, qu'on appeIle Ilahireh; la 
Moyenne-Égypte, qn'on appellc Ouestanich; 
la Haute-Égyptc, qu'on appclle le Saldo 

Les vents étésiells soufflant d'une maniere 
constante du Nord au Sud, pendant les mois 
de mal, juin et juillet, entrainent tous les nua
ges formés a l'cmbouchure du Nil, n'en Iaissent 
pas séjourner un seul sur cette contr('e tOll

jours sereine, et les portent v('rs les monts 
d'Abyssinie. Lit ces nuages s'agg[omerent, se 
préeipitent en pluie pendant les mois de juillet, 
aout et septembre, et produiseut le phénomene 
célebre des ínondations du Nil. Ainsi, ectte 
terre rec;oit par les débordements du flellve, 
les canx qu'elIe ne rec;oit pas du cie!. Il n': 
plcut jamais; el les marécages du Delta, f]lli. 

scraient pestitcnticls sous le cie! de l'Europe. 
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He produiseut pas en f~gypte uIIe senle fievre. 
Le Ni!, apres son inondatioll, laisse un limon 
fertile, qui est la senle terre cultivable sur sps 
Lords, et qui produit ces abóndantes mois
sons consacrées alltl'efois a nourrir llome. Plus 
l'inondatioll s'est étendue, plus iI y a de terre 
enl ti vaLle. Les propriétaires de cctte tf'ITe, 
I1ivelée tous les ans par les eaux, se la pal'ta
gent lons les aus par l'arpcntage.Aussi 1'ar·· 
pentagc est-il un granel art en }<~gypte. Des 
canaux pourraient étendre l'inondatioIl, et au
raient J'avantage de diminuer la rapidité des 
caux, de les faire séjourner plus Jong-temps, 
et d'étcntlre la fertilité aux dépens du déscrt. 
Nulle part le travail de I'hornme ne pourrait 
avoir de plus salutaires dfets; Hulle part la 
civilisation ne serait plus souhaitable. Le Nil 
et le déserl se disputen! l't~gypte, et c'est la 
civilisatÍoll <{!Ji dOllllel'ait :111 Ni! le moycn de 
vaiucre le désert pt de le [tire reculer. 011 

croit que l'1~gypte llourrissait autrefois vingt 
millions d'hahitanls, salls comptpr les Ro
maíns. Elle était ~l pein~ capahle d'en nourrir 
trois millioIls quand les FralH;ais y entrerent. 

l,'inondatioll flnit a pen prcs en septembre. 
A lors commcncent les travaux des champs. 
PClHlant les moís d'octobre, novembre, dé
t'crnhre, .ianvicl', févriel" la campagne d'Égypte 

\. ~ 



présentc un aspect ravissant de fertiliL{~ et d(~ 
fraicheur. Elle est convertc alors des plus ri
ches moissons, {~maill{'e de {leurs, tra versée 
par d'immcnses troupeallx. En mars les cha
leurs commenccnt; la terre se gcrce si profon
dément, qu'il est q ueIquefois dangereux de la 
traverser a che val. Les travaux des champs 
sont alors fluis, Les Égypticns ont I'ccueiJli 
toutes les richesses de l'année. Olltre les blés, 
l'Égypte produit les meilleurs riz., les plus 
heaux légllrnes, le stlcre, l'indigo, le séné, la 
casse, le uatron, le lin, le chall vre, le co
Ion, tout cela avec tlne merveilleuse abondancc. 
lilui manque des hlliles, mais elle les troflve 
vis-a-vis, en Grece; il lni manque le tabac et 
le café, mais elle les trouve a ses cotés, daus 
la Syrie et l'Arabie. Elle est aussi privé e de 
hois, cal' la grande végétation HC peu I pas 
pOllsser sur ce limon alllluel que le Nil dépose 
sur HII famI de sable. (Juelques sycomores et 
quelques palmicrs sont les seuls arbl'es de l'É
gypte. A défallt de bois OH bI'llle la bouse de 
vache. L'Égypte nourrit d'immenses troupeaux. 
Les volailles de toute espece y fourmillent. Elle 
a ces admirables chevaux, si cdcbres dalls le 
monde par leur beauté, leur vivacité, leur fa
miliarité avec lcurs maitres, et cet utile eh a
mean, qui pl'llt rnauger et boirt- pOlll' pll1siellrs 
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jours, dont le pied enfoBce sans fatigue dans 
les sables mouvants , et qui est comme un na
vire vivant pour traverser la mer des sables. 

Toas les allS arrivent au Cairc d'innombra
bIes caravancs , qlli abordent eomme des floues 
(les dcux catés ch¡ dt'>.sert. Les unes viennent 
(le la Syrie et de I'Ai'abie, les ;tutres de LHrique 
et (ks cotes de Ual'b:;trie. Elles appor!cnt tont 
ce qui est propre aux pays uu soleil, l' or, l'í
voire, les plum es ,les schalls illimitables, les par
fnms ,les gommcs, les aromates de toutc espece, 
le café, le tahae, les bois et les esclaves. Le 
Caire devient un entrepót magnifique des plus 
belles prorllletioIls du globe, de cellcs que le 
génie si pnissant des Occidentaux 11e pourra 
j amais imiter, cal' e' est le soleil qui les donne, 
et dont leur goút délicat les remIra toujours 
avídes. Aussi le comlDCl'CC de l'Inde est-ille 
seul dont les progre s des pcuples n'ameneront 
jamais la fin. 11 ne scrait done pas nécessail'e de 
!'aire de l'Égypte un poste mílitaire, pour aller 
détrllire violemment le eommcrce des Anglais. 
II suffirait d'y (~tablir un en trepót , ayec la su
reté, les lois ct les eommodités ellropéennes, 
ponr y attirer les richesses <Iu monde. 

La pOPlllation qui oecnpe l'Égypte estcomnw 
les ruines (les eités qui la couvrellt, un amas 
des débris de plllsieurs peuplcs. Des Cophtes, 

7-
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;tociens habitants de l'ligyp.te, des Al'abes 
cooquérants de l'Égypte sur les Cüphtes, des 
Tures cOllquéranls sur les ATabes, telles soot 
les races Jont les d{~bris pullulent misérablc
ment sur une tene <1011t ils son¡ indignes. Les 
Cophtes, quamlles Frall(,'ais y entrel'cnt, étaient 
denx cent mille an plus. 1\Iéprisl's, pauvres, 
abrutis, ils s'étaient voués, comUlC tOlltes les 
classcs proscrites, aux plus ignobles métiers. 
Les Arabes formaient la masse presqUf~ en
tiere de la population; ils descendaient des 
compagnolls de Mahomet. Leur cOlldition était 
infilliIlHmt variée; qllelques-lIl1s, de haute nais
sanee, faisant remonte/' leur origine jusgu'á 
Jlahomet lui - meme, grands prüpriétaires, 
ayant quelqlles traces du savoi1' arabe, réunis
sant a la noblesse les fonctioIls liu culte et de 
la magistra ture, étaient, sons le titre de schciks, 
les véritablcs grands de l'Égypte. Dans les 
divans, ils représentaient le pays, quand ses 
tyraus voulaient s'adresser a lui; dans les 
mosquées, ils composaient d~s especes d'uni
versités, oú ils enseignaient la religion, la mo
rale du KOl'an, un pcu de philosophie et de 
jurisprlldencc, La grande mosquée de Jemil
Azar était le premie1' corps s:!Yantet religiellx 
de l'OrieIlt. Arres ces grands, veuaicnt les 
moimlr('s propriétaires, ('omposant la seconde 
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el fa plus llomhreuse dass(~ des Al'abcs ; puis 
les prolétaircs, qui étaient tombés dans la si
tuation de véritables ilotes. Ces derniers étaient 
des paysans a gage, cultivant la terrc sous le 
nom de fellabs, et vivant cJaus la misen~ et l'ab
jection.11 y avait une quatrieme classe d'Al'a
bes, c'étaicnt les Bédollins ou Arahes errants ; 
ceux-Iú n'avaiellt pas voulu s'attacher a la terre; 
c'étaient les tils du désert. MOIltés sur dt~S che
vaux ou des chameaux, conduisant <levant eux 
des tl'oupeanx nombreux, ils e!'raicnt, cher
challt des p;ltnrages clans quelclues oasis, Oll 

venant annuellemellt ensemellccr les lisien's de 
terre cultivable, placées sur le bord de l'Égypte. 
Leur méti'er était d'escorter les carav:tnes OH de 
preter len!'s chameaux ponr les transporls. 
Mais, brigands sallS foi, iIs pillaient souvent 
les marchauds qu'ils escortaielll. ou auxquels ils 
pretaieu t leurs challlca I[X. Quelq uefois ITH~mc, 
violant l'hospitalité qll'on leur accordait sur la 
¡isiere des terres cultivables, ils se précipi
taíent sur eette vailée du Nil, qui , largc seu
lemcllt de cinc¡ licues, cst si facile ~t péuétrer ; 
ils pillaicllt les villages, et, remontant sur leurs 
chevallx, empol'taiellt lenr butin (!aus le 10ml 
di! déscrt. La négligence tUJ"quc laissait IcUl's 

ravages prc~quc tuujoursimpullis, el lIe luUait 

pas Illi('l/x (,olltre les hrirumds d[l d¡'"~cJ"! 
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ql1'elle ne savait !tItter contre ses sables. Ces 
ATabes errants, divisés en tribus sur les denx 
cotés de la vallée, étaient all nombre de cent 
ou ceDt vingt mille, et fournissaient vingt on 
vingt-cinq mille cavaliers, braves, mais bons 
pour harceler l'ellllemi , jamais puur le COnl

hattrc. 
La troisÍeme race enfin était ceHe des Turcs; 

mais elle était aussi peu nombre use que les 
Cophtes, e'est-a-dire qu'elle s'élevait lt deux 
eent mil!e individu.s an plus. Elle se partageait 
en Tures et ::\'Iamelllks. Les Tures, venus de
lmis la derniere eonquete des sultans de Con:,;· 

tantinople, étaient presquc tous inseríts sur la 
liste des janissaircs; mais OIl sait qu'ils ne se 
font ordinairement inscrire sur ces listes que 
ponr avoir les priviléges des janissaires, et 
qu'lm tres - petit Hombre sont récllcIllent au 
service. II n'y en avait que pen d'entre eux 
dans la miliee du paelw. Ce paella, envoyé 
de Constantinople, représentait le sultan en 
ltgypte; mais a peine escorté de quelques ja
llissaires, il avait vu s'évanollir son autorité 
par les précautions mcme que le sultan Sélim 
avait prises autrefois ponr la conservero Ce 
sultan, jugeant que par son {~loignemeIlt 

l'Égyptc pourrait écbapper a la dominatioll 
de COllstalltillopie, qu'ull paella :ullhiticux 
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el habile pOllrJ'ail s'y créer un empire iJldt~I)(~Il' 
r1ant, avait imaginé un contre-poids, e1l iusli
tuaut la milice des Mamelllks. Mais, comrne 
on ne peut pas vaincre les conditions physi
ques qui rendcnt un pays dépelldant ou indé
pendant r!'UIl autre, au licu du paeha c'étaient 
les Mamclllks qui s'étaient rendus indépendants 
de Constalltinople et maltres de l'Égypte. Les 
Mameluks étaient des esclavcs aehetés en Cír

cassie. Choisis parmi les plus beatlX ellfants 
da Caneasc, transportés jeuncs en Égypte, 
élevés dans l'iglloranee elc lcur origine, dans 
le goút et la pratiqllc des armes, ils devenaient 
les plus braves et les plus agiles cavaliers dc la 
I.erre. Ils tenaiellt a honneur cl'c'tl·e sans ori
gine, d'avoir été aehetés cher, et el' etre beallx 
et vailbllts. lis avaient vingt-quatre beys, qui 
daient lcurs propri(~tajres et lellrs chefs. Ces 
heys avaient chacun cinq OH six ceuts J'I'Iame
luks. C'élait uu trülipeau clu'ils avaient soiu 
d'alimentcr, ct qu'ils trallsruettaiellt quelque
fois a lcur fils, et plus souvent a leur mame
l11k favod, qní devenait bey a SOlI tour. Chaquc 
mameluk Úait servi. par deux feltahs. La l1Iilice 
clItlerc se composait de douzc miHe cavaliers a 
j>cu prl~s, ser v is par vingt-quatre mille ilotcs.lIs 
daicllt les v\:ritahles maltres el t)rans du pays. 
lis viv,licl!t 011 !In pr()dlli! des k!'fes appartl', 
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nant aux beys, OH OU revenll des imp6ts établis 
saus totItes les formes. Les Cophtes, que IlOllS 
avons déja dits livrés aux plus ignoblcs fonc
tions, étaient leurs pcrccptellrs, leurs espiolls , 
leurs agents d'affaires; car les abrulis se met
tcnt toujours au service uu plus lort. Les yingt
(Iualre beys, égaux ele droit, ne l' étaÍcnt pas 
de faít. I1s se faisaient la guerre, et le pllls 
fort, soumettant les autres, avait une souve
raineté viagere. Il était tout-a-fait indépcndant 
du pacha représentaJlt le snltan de Constanti

llople, le souffrait tout au plus au Caire dans 
une sor te de nullité, et SOllvent Ini refusait le 
na"ri, c'est-a-uire l'impót foncier, qui, repré
sentant le droit de la conqll(~te, appartcnait a 
la Porte. 

L'Égypte était done une véritable féoualité, 
comme ceHe de I'Enrope dans le moyen age; 
elle présentait h la foís un pClIple conquís, 
une milice con<Jllérantc, en révolte contre SOB 
souverain; enfin une anciennc classe abrutie, 
au service et aux gagcs du plus fort. 

Del1x beys sllpérieurs aux autrcs dominaient 
en ce mament l'Égypte. L'un, lbrahim-Bey • 
riche, astucicux, puissant; l'autre, Mourad
Bey, intrépide, vaillant et plein d'ardeur. 11s 
Btaient convf'Ilusd'Ulle espece de partag(~ ¡J';m

torité, par lequel lbrahim-Bey avait l(,s attri-
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lH1tiolls civiles, et j\lourad-Dey les altl'ibutiolls 
militaires. Celui-ci ~tait chargé des eombats; 
il Y exeellait, et il avait l'affection des mame
luks, tous dévoués asa personne. 

llonaparte, qlll au géllie de capitaine sa
vait unir le tacl et l'adressc du fOIlflateur, el 

qui avait d'ailleurs administré assez de pays 
cOllquis pour s'en etre [ait un art particllJier, 
jugea sur-lc-champ la politique qll'i1 avait á 
suÍvre eH Égypte. li f~lllait d'abord arracher 
ectte eontrée a ses véritah1es maltres, e'est-a
dirc aux l\1ameluks. C'était eeUe classe qu'il 
fallait combattre et délrlliJ'e par les armes et 
la politiqueo D'ailleurs on avait des raisons ~l 

faire va10ir contre eux, cal" ils n'avaient cessé 
de maltraiter les Franc;;ais. Quant a la Porte, il 
f.111ait paraitre ne pas attaquer sa souveraine
té, et a[[ccler au cOIllraiJ'e de la respecter. Telle 
qu'ellc était devcnue, eetl:e sOLlveraineté était 
peu importante. On pouvait traiter avec la 
Porte, soít pOUI' la cession de l'Égyptc, en lui 
faisant certaius avantages ailleurs, soit pou!' 
un partage d'aulorité qui n'aurait ríen de fi
cheux; car en laissall t le paeha au Caire, com me 
il y avalt été jusqll'ici, et en héritant de la poi s
sallce des Mameluks, on n'avait pas grand'chose 
a regretter. Qu;mt anx bahitants, il fallait, pour 
S(~ les aUaclH'l', gagller la vpritable populatioll, 
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c'est-a-dire eeHe des Arabes. En respectant les 
scheiks, en caressant lenr vieit orgueil, eH 
augmentant leur pouvoir, en flattant un dósir 
,. l' secret qu on trouvaIt en eux, comme on a-

vait trouvé en Italie, commc OIl le trouve par

tout, celui du n'~tahlisscment de Lmtiquc pa
trie, de la patrie arabe, 011 étai t assuré df> 
dominer le pays el de se l'attacher entiCrf>
mento Bien plus, en ménageant les propriétés 
el les persoIlucs, chez un peuple qni était 
habitué a regarcler la conquctc comme dormant 

droit de menrtre, dc pillage ct de d¡"vastation, 
on allait causer une surprise des plus avallta

geuses a l'armée frall~ajse; et si, eH outre, on 
resppctait les femmes et le pl'ophcte, la cou
quete des creurs était 3ussi assur{~e que eeHe 
du sol. 

BOllaparte se concluisit d'aprés ces f'ITCmenb 
aussi justes que pro[uJlds. lJoué eI'une imagi
Hation tout orientale, illui était facile de pl'en
clre le style solennel et imposallt qui convellait 

a la race arabe. II fit des proc!amatiolls qui 
étaicllt tradui tes en arabe (~t répalHlues dalls 

le pays. Il éerivit au pacha: « La n'~puhliquc 
« fra[j~~aise s'est déciclée a ellvoyer UHe pllis
« sante arll1ée !)our mettre fin anx briO"éllldaops b ;:, 

« des beys d'Égypte, ainsi qu'elle a b{~ oLligée 
« de le faire plusieurs foís daus ce sii'eJe cuotel' 
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( les beys de Tunis et d'Alger. Toi, qui denais 
« etre le maitrc des beys, et que cependan t 
« ils tiennent au Caire san s autorité et sans 
« pouvoir, tu dois voir mon arrivée avec plai
« sir. Tll es sans Joute déja instruit que je ne 
« viens point ponr rien faire con tre l'Aleoran ni 
r( le sultan. Tu sais que la natíon fralH;aise est 
(( la seule et lllliquc alliée que le sultan ait en 
{{ Europe. Vicns done a ma reneontre, et mau
« dis avec rnoi la race impie des beys. )) S'adl'es
sant allX Égy pticns, Donaparte leur adressait 
ces paroles : «( Peuples cntgypte, Oll vous (lira 
c( que je vi(~l1S pour détl'uire votre religioIl. Ne 
« le croyez pas; répondez que je viellS vous 
« restituer vos droits, pUIlir les usurpateurs, 
«( et que je respecte plus que les Mameluks 
(( Dicu, son prophete et le Koran.» Parlant de 
la t) ralllli(~ des Marnel"ks, 1I disait : « Y a-t-il 
( une belle terre? dIe appartient aux Mame
« luks. Y a-t-il une lJt~lle esclave, un lwau che
«( val, ulle belle maison? cela appartieut aux 

(( Mampluks. Si l'ltgypte est leut' ferme, qu'ils 
(( montrcnt le bail que Dieu leur en a bit. 
«( Mais Dicn esl j tiste et l1liséricol'dieux pour 
« le peuplc, et il a ordollIlé que I'empire eles 
« íVJamduks íilllt.)) Parlaut des seiltilllcnts des 
Fl';lll~:ais, il ajontait: « Nous allssi, HOllS som 
'i mes de vl'ais rnusulmaus, N'est-ce pas now, 
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( qllí avons détruit le pape, qui disait qu'íl 
« fallait faire la guerre aux musulmans? N' es!
((ce pas nOlls qui aVOIlS détruit les chevalicl's 
(( de ~1alte, paree que ces iIlsensés croyaient 
(( que Dieu voulait qn'ils fissent la guerre aux 
(( musulmans? Trois foís heul'eux cellx qui se
(( ront avee no LIS ! lis prospéreront dans Icur 
«( fortulle et leur rango Hellreux ceux qui se
( ront neutres! lis auront le temps de nous 
(( connaitre ,et ils se rangeront avec nous. 
« Mais malheur, trois foís malheur a ceux ({ui 
(c s'armeront ponr les Mameluks et combat
(( tront cOlltre llOUS! Il n'y aura pas (l'espé
(( rance. pOllr ellX, iIs périront. » 

Bonaparte dit a ses soldats : (( Vous allez e n
i treprendre une conquete dont les effets sur 
(( la civilisation et le commerce du monde sont 
[( incalculables. Vous portercz a I'Al1gleterrc le 
(( coup le plus sur et le plus sensible, en atten
(( dant que vous puissiez luí donner le CQUP 

«( de mort. 
I( Les pellples ave e lesquels nous allons vi

(( vre sont mahométans; leu!" premier article 
«( de foi est celui-ei : 1l n'y a pas d'autre Dif1U 
« que Dieu, ct Malwmet est son prophete. Ne 
(( les contredisez pas; agissez avec eux comme 
(( nons avons agi avec les Juifs, avec les !ta
'( liens. Ayez des l'gards pü\.ll' leul's m lIphtís et 



IJlHECrOIllF. (1708)- I()~) 

,( lCllrs imans, comme vous en avpz eu ponr 
«( les rabbins et pour les éveques. Aycz pour 
(( les cérémonies que prescrit le Koran, ponr 
(( les llIosquées, la nH~me tolérance qne vous 
« avez ene ponI' les couveuts, pour les syna
« goglles, pon!' la religion de IVIoIse et eeHe de 
r( JéSllS - Christ. Les légions romaines proté
re geaiellt tontcs les religions. Vous tronverez 
(e ici des llsages diffé!'cnts de cellx de l'Europe, 
(e jI faut VOllS y aceoutume!'. Les peuples chez 
« lesquels nOlls allons entre!' traitellt les fem
« mes aulrement que DOUS. SOllvellez -vous 
« que dans tous les pays, celui qui viole est 
(( un Lkhe. 

« La premierc ville que nous rencontrerons 
( a été batie par Alexandre. N ous trouverons 
(e achaque pas de grands souvenirs, dignes 
« d'exciter l'{~mulation des Franc;ais. » 

Sur-le-champ DOlJapartC' fit ses dispositions 
pour établi!' l'autorité fi.'an<;aise a Alexanclrie, 
pour quitter cnsuite le Delta ct s'emparer <iu 
Caire, capitale de toute l'Égypte. On était en 
jnillct, le Nil allait inonocr les campagnes. 11 
voulait arriver an Caire avant l'inondation, et 
employer le temps q\l'cllc durcrait, a faire son 
établissement. Il ordonna que toul demeurat 
daos le merne état a Alexandl'ie, que les exer
ciccs I'cligieux continuassent, que la jnstice fút 
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rClHlue comme avant par les caclis. JI voulut 
succéder seulement aux droits des l\Iamelll ks, 
ct établir un commissaire pOllr pCl'cevoir les 
impots accoutllml~s. 11 fit former un diV<lIl, OH 
conscil municipal, composé des scheiks pt des 
notables d'AlexalHlrie , al]n de les consulter su!' 
toutcs les mesures que l'alltorité frall~aisp au
rait á prendrc. 11 Iaissa truis milk llOlIlt1W:, en 
garnison a Alexandrie, et en dOllua le C()Il1Il1:LI\

dcmcnt a Kléber, que sa blessure devJit , pOllr 

un mois ou deux, COndall111er a l'ínactiol1. 11 
chargea un jeune officiel' du plus l'are mérílp, 
ct qui promettait un granel ingéniellr ;t]a 

Franee, de mcttre Alexalldrie en t'~tat de dc'~

fcnse el d'.}' faire pour cela les !l'avaux n('ces

saires. C'était le colouel Crétin, qui, a pen de 
frais, et en peu de temps, exécnta a A lexal\
drie des travaux superhes. Bonaparle dOIllla 

cnsllite des ordres pOllr mettn; la {lo! le ,t 1'a
brí. C'était tIlle questioll de savoir si les gros 
vaísseaux ponrraient eutrer dans le port (1' A
lexalldrie. Dile commissioll de marins fut char
gée de sonder le port, et de faire un rapport. 
En attend:mt la flotte fut mise a l'allcre dans 
la rade d'Aboukir. Bonaparte ordonlla a Brueys 
de faire promptemcl1t décider la questíoll, et 
de se rClHlre a Corfoll , s'il était reC0lJ1111 que 
les vaisscaux 11(' pouvaieIlt pas elltrer dalls 

\ lexandrie. 
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!\pres avoir vaqué a ces soins, il fit ses dis
positions pOllr se mettre en marche. Une flot
tille considérable chargée de vivres, d'artille
rie, de I11llnitiollS el de bagages, dut louger la 
eúte jusqu'a l'embollchllre de Rosette, entrer 
llalls le Ni!, d le remolltel' en llH~nw tcmps que 
l'armée frallyaise. 11 se mit cnsuite en marche 
ayec le gros de l'armée, qni, pl'ivée deo;; dCI\x 

garnisons laissées it :Malte et Alexandl'ie, élait 
forte de treule llIill(~ ltommes it pell pres. 11 

avait OrdOllllé it sa flottille de se ren<lre ;\ la 
hauteur de J{amanieh, sur les bords du Ni!. 
L~l il se proposait de la joilldre et de remon
ter le Nil paralletement avec elle, afin de sor
tir du Delta et d'arriver dans la Moyenne
Égypte, ou Bahireh. Pom alLer d'Alexandrie 

a Ramanieh, il Y avait deux routes , l'une a 
travers les pays habitós, le long de la mer et 
du Nil, l'aulre plus courte et ~l vol d'oiseau, 
mais a tra vers le désert de Dama1l1wur. Boua
parte n'hésita pas, et prit la plus courtc. Il 

lui importait d'arriver promptcment au Caire. 
Dcsaix marchait avec l'avant-gardc; le corps 
de bataillc suivait a qnclques licues de dis
tance. On s'ébranla le 18 messidor (6 juilIet). 

Qnand les solclats se virent engagés dans ecHe 
plaine sans bornes, avec un saLle mouvant 

SOIIS I"s pieds, un cid hrillant sur la tt'>te, 
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point d'eau, point d'omhre, n'ayant pour rc
poser leurs yeux que de rares bouquets (le 
palmiers, ne vayant d'etres vivants que de lé
geres troupes de cavaliers arabes, qui parais
saient et disparaissaient a l'horizon, et quel
quefois se cachaient derriere des dllnes de 
sable pou/' égorgel' les tralllards, ¡Is fUl'ent 
remplis de tristesse. Déjá le goút <lu I'COpOS lenr 
était venu, apres les IOllgues et opinüitres cam

p<lgnes d'Italie. Ils avaient suivi leur général 
dans une eontrée lointaine, paree que leur foi 
en lui était aveugle, parce qu'on lenl' avait 
annoncé une terre promisc, de IaquelIe ils re
viendraiellt assez riches ponr achetcr chacun 
un champ de six arpents. J\Iais quancl ils virent 
ce désert, le mécontenternent s'en mela, et 
alla meme jusq ll'au désespoil'. Ils trouvaient 
tous les puits, qui de distaTlcc en dislance ja
lonnent la rOllle du désel'l, détruits par les 
ATabes. A peine y restait-il qudCJues gouttes 
d'une eau saunútre, ct trcs-insuffisantc ponr 
étancher leuI' soif. On leur avait annoncé qu'ils 
trouveraient a Damanhour des sOlllagements; 
ils n'y reneontrerent que de misél'ables huttes, 
et ne purent s'y procurer ni rain ni vin, mais 
seulement des lentilles en assez grande abon
dance, et 1m peu (1' eau. 11 Ldlu t s' eufoncer de 

l1onVf'au dall" le db;('rt. Bonapartc yit les hra-
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\-(~~ Lanncs et Murat e!lX-memes salSII' letlrs 
chapeaux, les jeter SUI'le sable, les fouler aux 
¡Jieds. Cepcndant il imposa!t a tous; sa pré
';ence commamlait le silence, el faisait quel
(luefois rCtlaitrc la galté. Les soldats ne vou
hient pas IlIí itllpntt'l' leurs maux; ils s'ell 
I'rclIaícllt ~l C(~tl" qui t1'ouvaieut UI! gl'alld plai
sil' a observer le pays. Voyant les saV::lnts s'ar

n':te1' ponr examiner les moindres ruines, i 15 

disaient que c'était pour cux qll'on était venu, 
el s'en verweaient ¡X\I' des bOlls mot5 á lenr 

é) 

fa<.;on. Caffarelli surtout, brave cornme UIl gI'e-
nadier, cUl'ieux comrne un él'udit, passai t a leurs 
yeux pOUI' l'llOmme qni avait trompé le góné
ral, et qui l'avait entralné dans ce pays loin
tain. Comme ii avait pel'du une jambesur le 
R hin, ils disaiellt : Jl se moque de r¡a lui, il a 
Uf! pú:d CIl Prallee. Cepcmlant, apres de cI'uelles 
soulfrallces, supportécs d'aborcl avec hnmeur, 
¡mis avec galté et courage, (Jll arriva sur les 
hords du Nille 22 messidol' (Jojuillet), apres 
une marche de l{uatre jOlll'S. A la vue du Nil 
et de cette cau si désirée, les soldats s'y pré
cipiterent, et en se baigllant dans ses fIots 
oublierent toutes ¡eurs fatigues. I,a division 
Desaix, qui de l'avallt-gaI'de était passée a 
l'aI'I'iere-garde, vit galoper dcvant eHe deux ou 
trois centaines de Mamelnks, <fll'elle dispersa 

x, :.~ 
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avec quelques volées de mitraille. C'étaiellt 
les premiel's qu'on eúl vus. lls anl1ol1<;aient 
la prochainc rencontre de l'armóc ennemie. Le 
braveMourad-Bey, en effet, ayant été averti, 
réunissait toutes ses forces :lutour (In Caire. 
En attendant leur réunioll, iI voltigeait avec 
un millier de chevaux alltoul' de Ilotre armée, 
a{in cl'observel' sa marche. 

L'armée attendit a Ramanieh l'arrivée de la 
flottille; elle se reposa jusqu'au 21) messiuür 
( 13 juillet), et en partit le nH~me jour pour 
Chébreiss. Mourad-Bey nons y attenclait avec 
ses Mameluks. La flottillc, qui <,[ait partie la 
premiere, et qui avait (!cvallcé l'armt;e, se 

trollva engagée avant de ponvoir etre soute
nuco Mourad-lley en avait UIle aussi, et du ri
vage il joignait son feu a celui de ses d¡'ermes 

(n.isseaux légers égyptiens). La f10ttille frall
<;aise cut a soutenir un cornlJat des plus nIcles. 
L'officier dp marine Perrée, qui la commau

dait, déploya un rare courage; ii fut sOlltenu 
par les cavaliers qui étaient arrivés démontés 
en Égypte, et qui, en attendant de s'érjllipet· 
aux dépens des Mamelul(s, (~taiellt transportl>s 

par eau. On reprit deUX chalollPes canorl!lieres 
a l' ennemi: et OH le rcpollssa. L'armée arriva 
tlans cet instant; elle se composait tle cinq di
,'i~Íj()Jts. Elle n';t\";¡jt pas f'lleo/'(' ('ombattll COlltl'(' 



ces singuliers enncmis. A la rapidité, au ('hoc 
des chevaux , anx coup,; de sabre, il fallait op
poser l'immobilité dll fantassin, sa longue baion
nette, et des masses faisant front de tous cotés. 
Honaparte forma ses cinq di;;isions en cinq 
carn;s, au milieu desquels on pla~a les hagages 
et I'état-rnajor. L'artilIerie était allx angles. Les 
cinq divisíons se flanquaientles unes les autrcs. 
Mourad-Bey lan\'a sur ces eitadE'lles vivan tes 
millc ou donze cents cavaliers intrépides, qui, 
se préeipitant ú grands eris pt de tout le galop 
de lenrs cltevaux, déchargeant leurs pistolets, 
puis tirallt leurs redoutaoles sao res , viurent se 
jeter sur le froilt des carrés. Trouvant partout 
une haie de o,úonllettes et lIn feu terrible, ils 
flottaicnt <lutonr ues rangs fl'ClIlr,ais, tomoaiellt 
devant eux, ou s'échappaient dan s la plaine de 
toUU" la vilesse de lellrs chevaux. Mourad, 
:lprós avoir !wrdn dellx OH trois ccnts de ses 
plus bravés cavaliers, se retira pOllr gagncr le 
sommet du Delta, et aller nOlls attendre a la 
hauteur du Caire, ~l la tete de toutes ses forees. 

Ce combat suffit pour familiariser l'arméc 
avec ce non vean genre d'cIlIlcmis, et pour 
suggérer i, Bonapartc la taC'tique qu'il bllait 
cmployer a\'eceux. On s'achemilla sur le Caire. 
La flouillc se tenait sur le ~ii á la hantcur de 
.!'al'mée. 011 marcha sans rclachc pendant les 

-' 
t1 
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jours suivants. Les soldats eurent de Ilouvellc,<.. 

souff1'311CeS á essuyer, mais ils longeaiellt ie 
Nil, et pouvaient s'y baigller tons les suit's. 

La vue de l'eullemi leut" avait rendu leur ar

deur.-((Ces soldats, dt~j;'t un pen di'goútés des 
fatigues, comrne il arl'ive toujours (ln;.¡nd O!l a 

assez de gloire, je les trollvai, dit ll{)napaI't!~, 
loujours admirables au fen.)) - Pendant les 

marches l'humeur revenait sOllvent, et apres 

l'humeu!' les plaisanterics. Les savants COl1l

melHiaiellt a iuspirer beaucoup d(~ rcspect par 

le courage qu'on leur voyait dt~plo.'er: l\Ionge 
et Bertholet, sur la flottille, :tYaie/lt m01ltré 

á Chébrclss un ;collra¡:;e héro'iquc. Les soldats, 

tont en faisant des plaisauterics, étaiellt pleins 

d't'gards pOlll" ellX. Ne voyallt pas paraltl'e 
cette capitale dll Caire, si vantée comme une 
des merveilles de l'Orient, ils tlisaicllt (flt'e11c 
ll'exístait pas, 011 bieIl (lile ce serait COHnne ;\ 
Daman hOUI", une réUlliol1 <le IlllLt es. IIs disaient 

encore qu' on avait trom pé ce pau vre général, 
qu'íl s'était laissé déporter comrne un bOIl en-

fant, luí et ses compagnons de gloire.l"c ~lJir, 

qlland on s'était reposé, les soldals qlli avaicIlt 
tu, ou entendl1 déLiter les contes des "'lille et 
lIlIe Nuits, les rppétaicnt a lenrs camaradps, 

et OH se promettait des palais magnifiques el 
rcspfClldiss;mh d'oI". En lH('!I,lml. 011 ¿'taít 
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tOlljollrs privé de pain, non que le blé mao

qual, on en trollvait partout an contl'ail'e; 

milis on n'avait ni monlin, ni [our. On man
geait des lentilles, des pigeons, et un melon 
cl'eaD exqnis, COllllll dans les pays méridio
naux sous le noen (h; pasteqrte. Les soldats l'ap
peJaiellt sainle pastéque. 

On appl'Ochait ou Caire, et la Jevait se lívrer 
la bataille décisive. lVlomad-Bey y avait réllni 
la plus grande partie de ses Mameluks, dix 
mille a peu prt~s. T!:; élaient ser'vis par Ull Hom

bre douLle de fellahs , auxqnels 011 donnait eles 
armes, et qu'on obligeait de se hattl'c derriere 
les retranchements. nava i t rassembJé allssi 
quelques miUe janissaires, OH spahis, dépen
dants du pacha, 'luí, malgré la lettre de Bo
uaparte, s'était laissé entralner dans le partí 
de ses oppressellrs. l\Tourad-Bey avait fait des 
préparatifs de défeuse sur les bords du Ni\. La 
grande capitale dll Caire se trollVC Sllr la rive 
droitc <In fleuve. C'é¡ait sur la rive opposée, 
c'est-a-dire sur la gauche, que J\I(Jitrad-Bey 
:lvait placé son call1p, dans une longuc plailltl 
qui s'{~telldait cntre le Nil et les pyramidcs d(~ 
Giseh, les plus ha1\tes de l'Égypte. Voici 

quclles étaient ses dispositions. Un gl'US vil
iage, appeIé Embabch, était adussé al! flellve, 

~\In\ll';¡d-ne\' .' ;!\,;til nrd()ll:lt' q¡wlq!ws Ira-
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Y<lUX, l'0I;(:1I~ et cxécutés avec l'igllor:lIlce tur

que. C'était un simple boyall qui envirOllIlait 
I'cnceintc du village, ct des batteries immu

hiles, dont les picccs n'étaut pas sur afflit de 
campagne He pouvaiellt etre déplacées. Tel 
dait le camp rctranché de ]\fo¡¡rad. 11 y avait 

placé ses \' ingt-q uatre mi lle fellahs et ,janis
saires, pour s'y IJattre avec l'opiniatrcté :lC

l'outurnée des Turcs derriere les rnul'ailles. 

Ce village, retranché et appuyé au flenve, fol'

mait sa droitc. Ses mameluks, an nombre de 

dix mille cavaliers, s'étellflaieut d:ms la plaiti(~ 
entre le tlcllve ct les pyramiclf>s. QlIelqllPs millc 
cavalicrs arabes, (l'li ll'étaicllt 1(·s :!lIxiliaircs 
des l\Tameluks (lile pOlI!' piller et massacrer 

dans le cas d'ulle victoire, remplissaient l'es
pace entre les pyramides et les Mameluks. Le 

collegue de l'Iourad-Rey, lprahilll, moills hel
liql1clIX et moills bravc que luí, se tCllait de 
l'autre colé <Iu Ni!, avcc un millier de Mamc

luks, ave e ses femmes, ses csclaves et ses ri

chesses, prét a sortir du Caire, ct a se réfugier 

en Syrie, si les Fran~ais étaient victorienx. Un 
nombre considéraLle de cljermes couvraient 

le Ni!, ct portaicnt tOllles les l'ichesses clps rna- , 

metl1ks. Tel était l'ordre dalJs leque! les deux 
beys attetldaieut Bonaparte. 

Le 3 thermidól' \2 ( jnillet\ LU'llH;¡~ fl'allcaist' 
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se mit en marche avant le jonr. Elle savait 
qu'ellc allait apercevoir le Caire et rencolltrer 
l'ennemi. A la pointe du jour, elle découvrit 
enfin a sa gauche, et au-dcladu fleuve, les 
hauts minarets de eeUe grande eapitale, et a 
sa droite, daus le déscrt, les gigantesqnes py
ramides dOl'ées par le soleil. A la vue de ces 
mOlll/ments, elle s'arreta comIne saisie de eu
riosité et d'admiration. Le visage de Bonaparte 
était rayonnant J'enthousiasme; il se mit a 
galopel' devallt les rangs des solclats, et leur 

Illontrant les pyramidcs : SOllge;:" s'écl'ia-t-i}, 
songez que du hau! de ces pyralilides quarante 
siecles 'vous contempLent. On s'avall<,.:a d'un pas 
rapide. On voyait, en s'approcballt, s' élever 
les minarets dn Caire, on voyait gralldir les 
pyramiJes, OH voyait fourmiller la multitud e 
(F/i gardai t Elllbabeh, OH voyait étinceler les 

armes de ces dix mil/e cavaliers, brillallts el'or 
et d'acier, et forrnant ulle lignc immense. Bo
llaparte fit aussitót ses dispositions. L'armée, 
commc a Chébl'elss, était partagée en cinq di
visiüllS. L~ divisioIlS Desaix et Régnier for
maíellt la droitc, vers le déscl't; la divisioll 
Dugua forruait le centre; les divisions Menou 
el Bon formaieat la gauche, le long da Nil. 
Bonaparte, qlli, depuís le combat de Chébrelss, 
avait jugé le tel'rain et l'cnnemi, fit 51'S dis-
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I )o:-,ilIUIIS eIl cOHséquellce. Ch3que el lV iSlOl! 

lormait 1In carré; dwque calTé étaít sur si>; 
rallgs. Derriere etaient les compagnies de grc-· 
Il;1(h>:rs C1I pe!o!ons, p1'(\[(,5 a renforcer les 

poillts d'allaqup. L'artillcríc était aux anglr:s ~ 

les bagages et les généraux a11 celltre. Ces car
rés étaient 1110I1Val1ts. QlIand jls étaíent en 

marche, deux cótés marchaienl sllr le Jlallc. 

Quand ils étaient chal'gés, iis devaient s'aI'I'eteI' 

pOllr faire front sur toutes les faces. Pllis quaud 

ils vOlllaient e~lever une position, 1('5 premif'rs 
rangs devaiellt se détacher, pour former des 

colounes d'attaque, et les autres devaielJ t res
tel' en arriere, formant toujollT'S le carr{o , lIIais 

sur trois hommes de profondelll' sculen1ent, 
et prets a recueillir les colonnes tl'attaque. 
TelIes étaient les dispositions ordolllll'~es par 

Bonaparte. 11 craignait que ses imp{·tllcux sol
clats d'Italic, hahitl1és dI' l1Ian~¡1\'1' al¡ (las de 
charge, ellSSf'llt dn la peine ;\ se résigner 
it ccHe fl'oide et impassiblc iml110bilité dc>s 

Hlurailles. Il avait ('11 soín de les y pn'parf'l'. 

Ordre était domé surlout de Ile pas se h;lter 
de tirer, d'atlendre froidenwlIl fellllcmi, ('1 

de ne faire fetl qn'á bout port:tIlt. 

On s'aV3lH;'(\ presguc ~l la porl~e d¡¡ callOll. 

lIonaparte, qu¡ était dnns le carré dn centre, 

r;H'll1é par la divisioll Dllglla, S';¡:;S¡¡r:l, a\'('(' lIl!! 
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IlIlIeUe, <le l'état. du camp d'Embabelt. n vil 

que rartillerie uu camp, u'étant pas sur afft\t 
de campagne, nepollrrait pas se por ter dans 
la plaine, et ~que l'ennemi ne sortirait pas des 
retranchements. C'est sur cctte prpvision qu'il 
basa ses mOllvemcnts. 11 r{~solut d'appnyer avec 
ses di,islol1s sur la droite, c'est-a-dire sur le 
c:orps des Mameluks, en cireu/ant hors de la 
portée dll canon d'Embabeh. Son intcntíon était 
de séparer les Mameluks du camp retranehé, 
de les enveloppct', de les pOllsscr dalls le Ni/, 
et ele n'attaquer Emhabch qu'apres s'etre (lé
fait d'cnx. 11 lJe de\ait pas luí etre rliffici!e de 
venir a bout de la nlllltitude glli fourmillait 
dans ce camp apres avoir détrLIit les Mame
lnks. 

Sor-Ie-champ il <lonna le signal. Desaix, qui 
formait l'exlTt;mC <Imite, se tnit le premier en 
ll1~1I'cj¡e. Apr¿~s luí ve!1ait le cané de Ri-gIlier, 
}luis cehú de DlIgua, ou était D0l13partc. Les 
deux aulres circlllaient antoll!' d'Jimbabeh, ho1's 
de la porl(~e du canon. Mourad-Bey qui, quoi
que sans il!strnction, était doné d\m gralHt 
caractere el (l'llll conp cl'ceil p{'~nélrant, dev¡na 
sur-le-rhalllp ¡'iutentioIl de son advel'sairc, (~l 

résoltlt de chargcr pendallt ce mOllYCllIellt d~

cisiC II laissa deux mille Mamcinks pOUI' ap

IHl,'cr EllIhaheh, pnis se précipíla avec le reste 
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sur les deux carrés de droite. Celui de Dc
saix, engagé dans des palmicrs, n' était pas e11-
core formé, lorsque les premiers cavaliers l'a
borderent. Mais il se forma sur-Ie-champ, et 
fut pret a recevoir la charge. e'est une masse 
énorme que celle de huit mille cavaliers galo

pant a la fois dans une plaine. Jls se précipi
terent avec une impétuosité extraordiuaire SIlI' 

la division Desaix. Nos braves soldats, devcnus 
aussi froids qu'ils avaient été fOllgueux jadis, 
les attenuireut avec calme, ('Í les re(~urent, a 
hout portallt, avec un feu terrible de motls
queterie et de mitraille. Arn'tés par ¡e fe 11 , 

ces innombrables cavaliers ílottaient le long 
des rangs, et galopaient autour de la eitadelle 
cnflammée. Quelques-uns des plus braves se 
précipiterent sur les baronnettes, puis, re tour
nant lenrs chevanx et les renversant sur nos 
fant,assins, parvinrent á fairc breche, ct trente 
ou qllarantc vinrcnt cxpirer allX picds de De
saix, au centre méme dll cané. La masse, 
tournant briele, se rejeta el u carré de DesaÍx 
sur celui de Régnier qui venait apreso Accueil
he par lc meme fen, elle revint vers le point 
d'otl elle était partie; mais elle trouva snr ses 
derricres, la division Duglla que Jlollaparte 
avalt portéc ycrs le Nil, et fut jetée daJls une 
déroute comp¡t~te. Alors la fuite se 6t en dés-
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ordre. Une partie des fuyareIs s'échappa vers 

notre clroite, du coté des pyramicles; lIne au
tre, passant sous le fen de Dugua, alta se jeter 

dans Embabeh, oú elle porta la confusion. 
Des cet instant le tl'oublc commcn<;a a se met
tre dans le camp rctl'anché. Bonapal'te s'en 

apercevant, ordonna a ses deux divisions de 
ganche de s'approcher d'Embabeh, ponl' s'en 
empare!'. Bua ct J\Icnoll S'aVallCerent sous le 
[en des retranchements, et arrivés a une cer
taine distallce, {jJ'(~llt halte. Les canés se dé

doublórent; les premiers rangs se formerent 
en co!onnes d'attaqne, tandis que les autres 
restt\rellt ell cal'I'é, flgurallL toujOlll'S de véri
tabIes citadelles. Mais aH méme illslant les 
Mamelllks, tant ceux qne Mourad avait laissés 

a Embabeh, quc ceux qlli s'y etaient réfugiés, 
vOlllllrent llOllS prévenir. lis [ondil'ent sur IlOS 

colollues d'altaque, tandis q ¡¡'elles étaiellt en 

marche. Mais celles-ci S'a!Tt>tant sur-le-cbamp, 
et se formant en carré avec une mel'Veillellse 
rapidité, les re(:urent avec ferrnelé, et en ab;¡!

tirellt UH grand nombre. Les UllS se rejcterellt 
dans Embabeh, oit le désOl'dre deviIlt extreme; 

les autres, fuyant daos la plaine, entre le Nil 

el lIotre rll'oile, flll'ent fusillés OH pOl!~sés dalls 
le fleuve. Les coiolllles d'aU;rqllc aborderent 

vivement Embabeh, s'cu clIlparerent, et jete-
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rent dans le Nil la multitud e des fellahs et des 
jallissaires. Eeauconp se I1uy(~rellt; mais comme 
les Égyptiens sont excellents nageurs, le plus 
granel nombre el'entre eux parvint a se sauver. 
La journée était finie. Les ATabes qui étaicnt 
prt~S des pyramides et qui attcndaient nne vic
toire, s' ellfoncerent dans le déscrt. l\Iourad, 
avec les déhris de sa cavalerie, et le visage 
tout sanglant, se retira vers la Haute-Égypte. 
Ibrahim, qlli de l'autre rive contemplait ce 
elésastre, s'cnfon<;a vers Bclhcys, pour se re
tire!' en Syrie. Les Mamcluks mirent aussitót 
le fen aux djermes qlli pOl'taient leurs ric1lf~s
ses. Cette proie nous échappa, et nos soldats 
vírent pendant tu lite la nuit des flammes dé
vorer un riche hutin. 

Bonaparte pla<;a son c¡uartier-généraJ il Ci
seh, sur les hords du Nil, Oll I\Iourad-n,·y avait 
une superbe habitatÍoll. On troHva, soit ~ Gi
seh, soít a Embabch, des provisioTls cOllsi(lé

rables, et nos solclats purent se dédomrnager 
de leurs longlles privations. Ils trouverent des 
vignes couyertes de magniGques raisins dans 
les jardíns de Giseh, et les eurent bient¿'t veu
dangées. l\Iais ils Grent sur le champ de ba
taille un hutÍn d'une autre espece, c'¡':taient des 
sehaH:,; magnif¡qU(~s, de Lelles armes, des cl:e

Y;!UX, d des LouI'ses C¡1ll rcnfennaiellt ¡l1sqll ';t 
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dClIX OH trois cents pieccs d'or; car les Mame
luks porlaient tontes leurs richesses avec eux. 
lIs passerent la soirée, la nuit et le lendemain 
a recueillir ces dépouilles. CiÍlq a six cents 
MameLuks avaient été tllés. Plus de mille étaient 
lIoyés dans le Ni!. Les soldats se mirent a les 
pécher pour les dépouiller, et employerellt 
plnsienrs jours encore á ce genre de recher
che. 

La batailte IlOUS avait á peine couté UIlf' 

cculaine de morts OH blessésj cal' si la défai~e 
est terrible pour des can'és ellfoncés, la perte 
est [IIlUe pour des canés victoriellx. Les l\J a

meluks ~vaient perdllleul's meilleurs cavaliers 
par' le feu OH par les flots. Le!!!":, f"orces étaient 
rlispersées, et la possession du Caire Il()HS était 
;lssurée. Cette capitale était dans un désordre 
extraordinaire. Elle renferme plus de trois cent 
mille habitanls, et elk~ cst remplie d'l~lle po
pulace féroce et abrutie, qlli se livraít a tOl!S 

les exces, et vouJait pro(ltel" dll turnulte pour 
piller les riches palais des beys. l\1albeureusc
ment la flottille fraIH;aise n'avait pas cncore 
remonté le Nil, et non s n' avions pas le moyen 
de le traverser pour aller prendre possession 
du Caire. Qnelql1cs négociants fran<;ais qui 5'y 
1rouvaient furcnt cnvoy('s a BOllaparte pas les 
·,clwi ks, pOl\r COll"en ir di' rocc" p;¡ l il)n dé la 



"i1le. 11 ~;e procura quelques djermes puur en 
voyer un détachemcnt (lni rétablit la tranquil
litó, el mlt les personnes et les propriétés a 
l'abri des fureurs de la popl1lace. II entra le 
snrlendemaill dalls le Caire, eL alla prenclre 
possession el ti palais de :\Touracl- Bey. 

A peine f'ut-il établi au Caire, qu'il se hata 
d'cmployer la poliliql1e qll'il avait déjá suivie 
a Alexandrie, et qui devait 11li auacher le pays. 
] 1 visita les pl'illCipaux scheiks , les flatta, leur 
fit espérer le rétablissement de la domination 
arabe, leu!' prom it la conserva! io; 1 de lellr culte 
d de leurs cuuturnes, et réllssit complétemcnt 
á les gagner par uu rnélauge de carcsses ad roi
tes et de paroles imposantcs, empreintes d'nDe 
grandeur ol'ientale. L'esseutiel ptait d'obtenir 
des scheiks de la mosquée de Jemil-Azar une 
déclaration en faveuI' des Franc::ais. C'~'tait 

comme un bref du pape c]¡ez les chrdÍens. 
Bonaparte y déploya tOllt ce qll'i1 avait d'a
dl'esse, et iIy I'éussi t COIll plétement. Les grands 
scheiks tirellt la clédaratioll désil'ée, et enga

gercnt les Égyptiens a se suumettrc a l'cnvoyé 
de Dieu, qui respectai t le prophete, et qui ve
nait venger ses cnÜmts de la tyrannie des :\1a
meluks. Bonaparte établit an Caire 1111 divan 
comme il avait raít á Aiexandrie, composé des 
principalix scheiks ei des plus notahles ha-
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bitants. Ce divan ou conseil municipal devait 
lui servir a gagner l'esprit des Égyptiens, en 
les consultant, et a s'instruire par eux de tous 
les détails de l'administration iútérieurc. Il fnt 
convenu que dalls toutes les provínccs il en 
serait étaLli de parejls, et que ces divans par
ticuliers enverraient des déplltés au divan du 
Caire, qui serait ainsi le grand divan natio
na!. 

Bonaparte résolut de laisscr exercer la justíce 
par les cadís. Dans son projet de slIccérler allX 
droits des l\Iamclnks, il saisit leurs propr>iétés, 
el fit continuer an profit de l'armée fral1(;:aise 
la perception des droits précédemment établis. 
POllr cela il fallait avoir les Cophtes a sa dispo
sition. Il ne llégligea ríen pom se les attacher, 
en leur faisant espérer une amélioration dans 
Jeur sort. H fit partir des généraux avec des dé
tachements, pOllr redescendre le Nil, et allcr 
achevcr l'occupatioll du Delta, qll'on n'avait 
[ait que traverser. Il en envoya vers le Nil su
périenr pom preudre possession de l'Égypte
Nloycnne. Dcsaix fut placé avec sa division á 
l'entrée dé la Hautc-Égypte, dont ii devait faire 
la conquete sm Mourad-Bey, des que les eaux 
du Nil baisseraiellt avec l'automne. Chacun 
des généraux, muní d'instrllctions détaillées, 
devail r{>pc"tpl' dans tOllt le p"ys ce c¡ui :lvair 
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l,té f:ú¡ a Alexalldl'ic C't all C;¡ire. Ils dr:V:lielll 

s'eIllourer des scheiks, captel' les Cophtcs, el 
établir la perception des impuh }Jonr fuurnir 
allX besoins de l'armée. 

Bonaparte f.>'occlIpa ellsuitc dll biplH~tre et 

tle la san té des soldals. r::':gypte commen<;ait 
a leur plaire : lis y tl'ouvaiclIt le repos, l'abon
dance, HU climat sain et pUl'. lis s'habituaieut 
aux mccurs singulieres ou pays, et en faisaient 
un sujct continuel de plaisanteries. Mais, devi
nant l'iutcntion dn génér;¡l avec lenr sagacité 
accontumée, ils jouaient ;:H1SS! le res¡wct poar 
le prophele, et riaient avec llli dll rúle que la 
politique les obligeait ~ .... jOlil'r. Bonaparle fit 
conslruire des fOlll'S pOLI!' tlU'its eusscnt du 
pain. Il les logea dalls les bonnes hahitations 
des ~Iamelliks, et: leur recornmanda surtout de 
respecter les femmes. Ils avaiellt tro!lV(~ en 
Egypte des {mes superIws l'Í. ell gr3mlllombre. 
C'É'tait un gr'and plaisir pOlll' eu x de S(~ faire 
porter dans les environs, el de galoper sur 
ces animaux á lravers les calIlpagnes. Leul' v[

vacité causa guelques accidents aux gl'a ves 
habitants du Caire. Il faltut dófenc1re de tra
versel' les rues trop vite. La cavalerie était 
montée sur les plus bcaux: chevaux tlu monde, 
c'est-a-dire sur les chcvaux arabes elllevés 
;mx Mamelllks. 
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llonapartc s'occupa aussi de maintenir les 

rdaLiolls avec les contrées voisines , afin de con
server et de s'approprier le riche commerce 
de l'Égypte. Il nomma lui-meme l'émir-haggi. 
e'est un officier choisi allllueIlcment au Caire, 
i)our protégcr la grande caravanc de la lVIec
iI'¡c. TI écrivit J. tous les consuIs fralH.?lÍs sur 
¡;¡ n'¡te de Barbarie, pour avertir les deys que 
i 'émir-haggi était nomm{> , et que les caravanes 
poltvaient partir. JI fit écrire par les scheilis 
:.lU shérif de la Mecque, <Iue les pélerins se
l'aicllt protégés, et que les caravanes trouve
\,;¡iCllt súreté et protection. Le pacha du Caire 
élvait suivi Ibrahim-Bey a }{elheys. Ronapal'te 
luí écrivit, ainsi qu'aux divers pachas de Sainl
.lcan-d'Acrc ct de Damas, pour les assurer des 
¡)Qunes dispositions des Fran~ais envers la Su
ldime-Porte. Ces dernieres précautions élaient 
malheurellscllJCnt inutiles, et les officiers de 
la Porte se persnadaient difficilement que les 
Fra[H,iais, qui veuaien!: envahir une des plus 
l'ícltes provinces de lenr souverain, fussent 
réellement ses amis. 

Les Arabes étaiellt frappés du caractere du 
jeune conquérant. lis ne comprenaient pas 
qu'uu mortel quí lanc;ait la fouclre mt aussi 
ciéll1l'llL Tls l'appelaicnt le digne enfant du 
projlhctc, le favori du graml ,,111uh; ils avaient 

~. ~ 
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challté dans la grande mosqlJ("e la litanic Slli

"ante : 
« Le grand A llah n'est plus irrité eontre 

« nous! Il a oublié nos fantes, assez punies 
« par la longue oppression des Mameluks ~ 

« Chantons les miséricordes du grand Al/({h! 
{( Quel est celui qui a sauvé des dangers de 

« la mer et de la fureur de ses enncmis le Fa
« Fori de la victoire? Quel est eel ui qui a eon
« duit sains et saufs sur les rives du Nil les 
« bral'cs de l'Occident iJ 

« C'cst le grand Allah, le grand Allah, quí 
« ll'est plus irrité eontre nous. CÍlalltons les 
" misérieordes du gralld A llah ! 

« Les beys mameluks avaient mis leur eOll
« nance dans leurs chcvaux; les Leys mame
« luks avaient rangé leur infanterie en bataillp. 

« Mais le FaFori de la victoire, a la t(:te des 
« bral'es de l'Occident, a détruit l'infanterie el 

« les chevaux eles Mameluks. 
« De meme que les vapeurs qui s'élevent le 

« matin du Nil sont dissipées par les rayons 
« du soleil, de meme l'armée des Mame111ks a 

« été dissipée par les braves de l' Occidelll , 
« paree que le granel Allah est actuc:llemcnt 
«( irrité contre les Mameluks, parce que les 

«( braves de l'Oecir/ent sont la prunelle druÍte 
« du grand Allah. )) 



Bouaparte voulut, pour entrer davantage 
dans les mceurs des AraLes, prendrc parl il 
knrs tetes. Il assista a celle do Nil, qni esl 

llue des plus gl'audes cl'Égypte. Ce fleuve esl 
I(~ bienfaitcnl' de la contl'ée; allssi cst-il en 
grande vénération chez les habitants, et il est 
l'objet J'une C'spece de culte. PellJant l'inoll
dation. il s'introduit au Caíre par un granel 
canal; Ulle <ligue lui interdit l'entl'ée de ce ,ca
mtl, jusqu'a ce qu'il soit paJ'veuu á une cer
taine hauteur ; alors OH la coupe, et le jOUl' 
destiné a ceUe opération est un jour de réjouis
sauce.On déclare la hautelll' a laquelle le fleuye 
est parvenll, et quand on espere une grande 
inondation, la joie est géllérale, cal' c' est un 
¡ )l'ésage d'abontlance. e' est le 18 aoút ( [er frl1c
!idor) que cette espece de fete se célebre. 
BOllaparte a vait bit prendre les armes ~l touk 

¡'arméc, et l'avait rangée sur les hül'ds <lu ca
lla!. U tl pcuple imrnense étaí t accouru, et voyai t 
avec joic les bravcs de I'Occidelll assister a ses 
l'éjouissallces. Bonaparte, a la tete de son état
major, accompagnait les principales autorités 
dll pays. l)'abord uu scheik déclara la hauleur 
~I lacl'lelle élait parvPlHl le Nil : elle était de 
v illgt-ciuq pieds, ce qui causa lllJe g!'allllc j üie. 
OH travailta eusuitc a COUpCl' la digue. TOllte 

l'arlilleri" fl':tt)('ai:-;(,l't'letllil :'¡ h f(lisan !1l()nJ(~1l1 

<;. 
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ou les eallX du fleuve se précipitcrcnt. Snivant 
l'nsage, une foule de harques s'élancercnt 
dans le canal pour obtenir le prix destiné a 
ceHe qui parviendrait a y entrer la premiere. 
Bonaparte don!)a le prix. lui-meme. Une foule 
d'hommes et d'enfants se plongeaient dans les 
eaux du Nil, attachant a ce hain des propl'ié
tés hienfaisantes. Des femmes y jetaient des 
cheveux et des pieces d'étoffes. Bonaparte fit 
ensuite illuminer la viUe, et la jouruée s'a
cheva dans les festíns. La fete du prophete ne 
fut pas célébrée avec moins de pompe; Borra
parte se rendit a la grande mosquée, s'assit 
sur des coussins, les jamhes croisées comme 
les scheiks, dit avec eux les litanies du pro
phete, en balaIH;;ant le haut de son corps et 
agitant sa tete. Il édifia tont le saint collége 
par sa piété. Il assista ensuite an repas donné 
par le grand scheik, élu dans la journée. 

e'est par tous ces moycns que le jeune gé
néral, aussi profond politique que grand C:l

pitaine, parvenait a s'attacher l'esprit du pays. 
Tanclis qu'il en flattait momentanément les 
préjugés, il travaillait a y répandre un jour la 
;clence. par la création da célébre Institut 
d'Egypte.1l rt~Llnit les savantset les artistes qu'il 
:tValt amenés, f't les associant a quelques-uns 
,le ses officiers les plns instl'Ults, ii ~n com-
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posa cet Institut, auquel il con sacra des reve
nus, et l'un des plus vastes palais du Caire. Les 
uns rlcvaient s'occuper a faire une description 
exacte du pays, et en dresser la carte la plus 
détaillée; les autres rlevaient en étudier les 
ruines, et fournir de nouvelles lumieres a l'his-. 
toire; les autres devaient en étudier les pro
ductions, faire les observations utiles a la 
physique, a l'astronomie, a l'histoil'e natureIle; 
les alltres enfin devaient s'occuper a recher
cher les améliorations qu'on pourrait apporter 
a l'existence des habitants, par des machines, 
des canaux, des traval1X sur le Nil, des pro
cédés adaptés a ce sol si singlllier et si différent 
de l'Europe. Si la fortune devait nOlls enlever 
un jour ectte beBe contrée, du moins elle ne 
pOllvait nous enlever les conquetes que la 
Ecience allait y faire; un lllonument se prépa
raÍt qlli devait honorer le génie et la constance 
de nos savants, autaut que l'expédition hono
raít l'hérolsme de nos soldats. 

Monge fut le premier qui obtint la présidenee. 
Eonaparte ne fut que le second. Il proposa les 
questions suivantes : rechercher la meilleure 
constructiol1 des moulins a eau 011 a vent; 
remplacer le houblon qui manque a l'Égypte, 
dans la fabricatioIl de la biere; déterminer les 
lieux propres a la culture de la vigne; cher-
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chcr Ic I1Jcil1cllr ll10yrIl pml!' procllrer de 1 'can 

a la citaddJe du Caire; ercuscr des pllits dam 
les clifférents clldroits dn désert; chercher le 
moyen de clarifier et de rafr;¡ichir l' ean ti n NiJ ; 

imaginer une maniere rl'lltiliser les c1écombres 
dont la ville dn Cairc ét:-tit emharrassée, aiusi 
que toutcs les ancienlles villes d't<:gypte; cber
eber les maticl'es néeessaircs pUlir la fabrica

tia n de la pOlldre en Égypte. On peut juger 
par ccs questions de la tonrnllre d'esprit dn 
général. Sur-lc-champ les ingóniell1's, les dessi
nateul's, les savallts se rópandirent dans toutes 
les provinccs pour commC[lcer la descriptioll 
et la carte dn pays. Tels étaicnt les soins de 
ectte coJonie llaissante el la maniere dont le 
fOI1llatcur en c!irigeait les travaux. 

La. conquete des provinces de la Basse ct 
Moycnne-Égypte s'était faite sans peine, et ll'a· 

vait eoúté que (¡nel<f!ws e,,cal'l11011chcs avce les 
Arabes. II avait su ni d'lIne marche forcéc sur 

TIelheys pour rejeter Ibrahim-Bey en Syrie. 
Desaix attendait l'automne ponr enJever la 
Haute-}~gypte a Momad-Bey, qui s'y était re
tiré avec les débris d(~ son armée. 

Mais, pendan t ce temps, la. fortune vcnait 
d'infliger a BOIlapal·te le plus redoutable de 
tous les reverso Eu qlliUant Alexandrie, il avail 

fortell1ent recornmallllé a l'allliral Dl'Il('\ s de 



mettre son cscadre ~t l'abrí (les Anglais, soit 
('/1 la faisant ent1'cr dans Alexandrie, soit ellla 
dirigeaut sur Corfou; mais surtout de ne pas 
res ter dans la racle d'Aboukir, cal' il valait 
mieux rencolltrer l'ennemi a la voile, que de 
le reccvoir a l'ancre. Une vive discussion s'é
tait <"lcv('e sur la questlOIl de savoir si on pou
vait [aire entrer dans le port d'Alexanc1rie les 
vaisseanx de 80 el de 120 canons. Il n'y avait 
pas de doute pour les autres; mais ponr les 
dellx lle 80 et pour cellli de 120, ii fallaiJ un 
allégcll1l'lIt qui !eur flt gagner trois pieds d'eau. 
Pour cela il élait nécessaire tle les désarmer Oll 
de construil'e des demi - chameallx. L';uniral 
Hrllcys Be vOl/lut pas faire entrel' son escadre 
dans le port it cette condition. Il pensait qn'o
bligé il de pareilles pl'écantio\ls pour s('s t1'ois 
vaisseaux les plus forts, il ne pourrait jamais 
:;ol'lir du port en préscncc de l'cnnemi, et 
qu'il pourrait ainsi (\tre Llo(IUé par une esc;t
dre trós - illfóricurc en force; il se décida ;\ 
partir pour Corfou. Mais {~tant fort attaché au 
géuél'al BOllaparte, il He voulait pas mettre ú 
la voile sans avoir des nouvellcs de son enlrée 
au Caire ct de son établissement en l~gyptc. 

Le temps qu'il employa, soit il faire snl1du 

les passes d'Alexandrie, soit a attelldl'e de:, 
llollVelleS dn Caire, le pCl'dit d ameBa UI1 dc~; 
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plus fUHestes événemeIlts de la rúvoln1ÍolJ, d 
l'un de ceux qui, a cette époqlle, ont ie plll~ 
influé sur les destinées du monde. 

L'amiral Brueys s'était embossé dans la rade 
d' AbouliÍr. eette rade est un demi-cercle tres., 
régulier. Nos treize vaissea lIX forrnaiellt tille 

ligne demi-circulaire paralleIe an rivage. L'a
miral, ponr assurer sa ligue d'embossage, 1'a
vait appuyée d'un coté ver s une petite íle, 
nommée l'ilot d'Aboukir. Il nc supposait pas 
qU'UIl vaísseau pút passer entre cet ilot et sa 
ligue pour la prendre par derriere; et, dalls 
cette croyance, íl s'était contenté el'y placer 
une batterie de douze, seulement pOllr cmp~
cher l'ennemi c!'y clébarqller. n se croyait td
lement inattaquable de ce cóté, qu'il y avait 
placé ses plus mauvaís vaisscaux. 11 craignait 
davantage pour l'autre extrémité rIt· son dcmi
cercle. De ce cOté, il croyait possiblc que 
t'ennemi passat entre le I'ivage et sa ligne 
d'embossage; 311ssi y avait - ii mis ses vais
st'aux les pills 1'orts et les míeux comman(h~s" 
De plus, ii était rassnré par une circonstance 
importante, (,'est que ceHe ligne ptant al! 
lI1idi, t't le vent venant dll nord, l'enllemi qui 
voudrait attaquer par ce cót(~ aurait le ven! 
contrail'e, et ne s'cxposerait pas sans lloute ,\ 
('"mbattrc avec lln p<ll'f~il tlésavautagc. 
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DaIls cette situation, protégé vers sa gallcllc 
par un ilot , qu'il croyait sufíisaut ponr ferrneI' 
fa raJe, et vers sa droite par ses meilleurs 
vaisseaux et par le vent, il attendit en sécu
rité les nonvelles qui devaient décider son 
départ. 

Nelson, apr¿'s avoir parconru I'ArchipeI, 
apres etre retourné dans l'Adriatique, a Na
pIes, en SiciIe , avait obten u cnfin la certitucle 
du débarquemcnt des F'ran<;,ais a Alexandrie. 
Il prit aussitot cette direction, afin de joindrc 
Icor escadl'e el de la combattre. II envoya UIle 

frégate pOllr la chercher et reconnaitre sa 
position. Cette frégate l'ayant trouvée dans la 
ralle d'Aboukir, put observer tont a l'aise 
llotre ligne d'embossage. Si l'amiral, qui avait 
dalls le port el' Alcxandrie une multitude de 
fl'égaieS et de vaisseaux légers , avait eH la pré
calltion d'cll garder qllelques-uIls a la voile, il 
aurait pu tenir les Anglais touj Olll'S éloigllés, 
les empt:cher d'observer sa ligne , et etre avcrli 
de ¡eu!' approche. Malheurensement il n'en fiL 
den. La frégate anglaise, apres avoir achevé 
sa recollnaissance , retourlla vers N elson , q ni, 
étant informé de tous les détails de lIotre po
sition, manceuvra aussitot vers Aboukír. 1 I Y 
alTiva le l!~ thcrmidor ( 1 er aOltt), vers les six 
Ílcurcs do soir. L'amiral Brueys était a diuer ~ 
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il lit aussitot dOllller le sigllal dll cOl1lhat. l\Jais 

OH s'attendait si peu a reccvoir l'cl111cmi, que 

ie Lranle-Las n'était fait sur aucun vaisseau, el 

qll'lItle partie des équip8ges était aterre. L'a

miral envoya des officiers pour faire rembar
quer les matelots et pOllr rhlllir UIlr: partir: lle 

CC\lX quí étaient sur les cOllvois. 11 IlC croyait 

pas (lile ~elSOll os;lt l'attaqllcr le soi1' llH'me, 

et il croyait avoir le temps de recevoir les rClI
forts qll'il venait ele demander. 

Nelson resolut d'attaqncr sllr-le-champ, et de 
tr:nter \lne mancenvre andacicllse, de lacluclle 

il espérait le succés de la balaille. Il vo¡¡lait 

aborder notre liglle par la gal1c!le, c'est-a-dil'e 

par l'llot d'Abollkir, passer entre cet lIot el 

notre cscaLlre, malgré le danger des Las-fOlHls, 

et se placer ainsi entre le rivage et notl'e liglle 

d'emLossage. Cette m<lucenVl'e était périllt'lIse, 
mais l'intrépide ;\nglais n'hésita paso Le llom

bre des vaisseaux était égal d(·s dcux cótés, 

c'est-a-dire de trcizc vaisscaux de haut-burd. 

N elsoll attaqlla vers hnit lteures da soir. Sa 
manceuvrc ne fut d'abord pas heureuse. J,e 
('uIZoc/en, en voulalll passer entre l'ilot (1'.\UOII 

kir et notre ligne, échona sur un Las - 1'011115. 
Le (;olialh, flui le suivail, fut plus lll'ureux, 

et pass a ; mais [l0¡¡ssé par le vent, il lkp;ts~,:t 

notre premier \'ais~eall, el: He pul S'alTder 



'lIl';'l la hautenr du troisihne. Les vaisseaux all
glais, le Le/é, l'Audacieux, le Thdséc, l'Orioll, 
sllivirenL le mouvemcllt, et réussirent ~l se pla
cer entre notre ligue et le rivage. lls s'avance
rent jllsqu'an Tomwllt, qui était le huitieme, 
el engélgórellt aillsi notre gauche et notre 
centre. IA~lIrs autres vaisseaux s'avallcerent 
par l~ dehors de la ligne, et la mirent entre 
deux feux. Comllle on ne s'attendait pas dalls 

l'escadre frall(:aise a etre attaqué dalls ce sellS, 
les batteries da coté c1u l'ivage n'{~taient ras 

encore dégagées, ct nos dellx premiers vais
seaux lle purent faire fen que d'Ull cot{~; aussi 
run fut-il désemparé, ct l'antre dérrraté. Mais 
au centre ou était I'Orient, vaisseau amiJ'al, 
le fen fut terrible. Le Belléropholl, l\m des 
principaux vaisscaux de ;Nelson, futdégréé, 
délll<lté, et obligó d'amener. D'autrcs vaisscaux 
allglais, /lOrriblement maltraités, fureut obli-, 
gt'~s de s'é/oigner du champ de bataiUe. L'aml
ral Rrueys n'avait re~u Clll'l1IlC partie de ses 
malelots; cependant il se sontenait avec a\-aIl
tage; iI espérait rneme, malgré le sllcces de 
la mancrllvre de ~elsoll, rempol'lel' la victoire, 
si les ordrcs qu'il donnait en ce llIument ;l sa 

droite élaient exécutés. T"es Anghís ll'avaicnt 
cngagé le combat tpl'avcc la gallche el: le CC11-
tr('; lIolre droitc, cümposé(' de nos cinc¡ meil-
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Jeurs vaisseaux, n'avait aneUIl ennemi devanf: 
elle. L'amiral Brueys lui faisait signal de mettre 
a la voile, et de se rabattre extél'ieul'ement 
sur la ligne de bataille; eette manCX!uVl'e l'éllS
sissant, les vaisseaux anglais qui nous atta
quaient par le dehors, auraiellt été pris entre 
deux fellx; mais les signaux ne furent pas 
aper\;lls. Dans un (;as pareil, un lieutenant ne 
uoit pas hésiter de cOllrir au daIlger, et de 
voler au secours de son chef. Le contre·amiral 
VilIeneuve, brave, mais irrésolu, derneura im
mobile, attendant toujours des ordres. Natre 
gauche et llotre centre resterent donc plac<'s 
entre dellx feux. Cependant l'amiral et ses ca
pitaines faisaient des prooiges de hravoure, et 
soutenaient glorieusement l'honneur du pavil
Ion. N OllS a vions perdu dellx vaisscaux, le5 
Anglais allssi en avaient perdu dellx, dont l'un 
était échoué, et ¡'autre di>rnaté; notre feu était 
supérieur. L'illfortuné Brueys fut bIessé; iI ne 
voulut pas quitter le pont de son vaisseau :
« Un amiral" dit-il, doit mOllrir en donnant eles 
ordres.ll - Un boulet le tua sur son bane de 
quart. Vers onze heures le {eu prit au ma
gnifique vaisseau l'Orient. Il sauta en l'air. 
eette épouvantable explosion sllspendit pom 
queIque temps cctte lutte acharnée. Sans se 
laisser abattre, nos ciuq vaisseaux cugagés, le 
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F'mnklin, le Tonnant, le Peuple,Solwerain, le 
')lHlrtiate, l' Aquilon, soutinrent le fen ton te 
la Huit. Il étatt temps encore pour notre droite 
<le lever f:mcre, et de venir· a leuI' secoul's. 
Nelson trernblait que celte mancenvre ne fút 
exécutée; il était si maltraité qn'il n'aurait pu 
sontenir l'attaque. Cepenclallt Villencnve mit 
{mfill a la voile, mais ponr se retirer, et ponr 
"auyer son aile, qu'il ne croyait ras pouvoir ex
poser avec avantagc contre Nelson. Trois de 
ses vaisseaux se jet<~rcnt a la cote; il se sauva 
avec les dcux autres et cleux frégates, et fit 
voile vcrs Malte. Le combat avait duré plus 
de quinze heures. Tons les équipages attaqnés 
avaient fait des prodiges de valenr. Le brave 
capitaine Du Petit-T/wuars avait deux membres 
emportés; il se fit apporter du tahac, resta sur 
son bauc de quart, et, com me Brueys, attendit 
d'etre emporté par un bonlet de canon. Toute 
llotre escadre, excepté les vaisseallX et les dellx 
frégates emmellés par Villeneuve , fut détruite. 
Nelson était si maltraité qu'il ne put pas pOlll'

suivre les vaisseaux en fnite. 
Te11e fut la célebre bataille navale d'Abou

kir, la plus désastrcuse qne la marine frall
caíse cut encore soutenue, et celle dont les 
Cfillséqllences militaires devaicnt ~tre les plus 
t,! I1I''itcs, La flotte qUl avait porté les Fran~ajs 
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PII ]~gypte, qui pOllyait les seconrir 011 1 es r'c

cmtel', qui devaít seconder leurs mouvell1enls 
sur les cotes de Syrie, s'ils en avaient a exé

en ter , qui devait imposer ;\ la Porte, la fOl'cer 
;1 se payer de mauvaiscs raisons, et l'ohligCl' 
a souffrir l'invasioll de l'l~gypte; quí t!evait 
euflll, en cas de revers, rameller les Fraw,'ais 
dans leur patrie, cette flotte élait détruítc. Les 
vaisscaux des 11'rall\ais étaient brulés, mais ils 
ile les avaient pas brulés clIx-memes, ce qui 

était bien différent ponr l'e{fet moral. La IlOU

"dIe de ce désastre circula rapidement en J;:gyp
te, et causa un instant de désespoir á l'arlllée. 
Honaparte l'e~:{lt celte llollvelle avec Ull calme 
impassible. - Eh bien! dit-il, iL faut mourir 
leí, ou en sortir grands comme les anciens. H 
écrivit a Kléber : Ceci nOllS obligera a fail'c 
de plus grandes dlOses que llOUS ll'en vouliolls 
hirco II f~lUt nous tellir prets. - La gramIl' [une 
de Kléber était digne de ce langage: --- ( Olli, 

I'épondit Klébcr, il f'aut faire de grandes cho
ses; je préparc mes jacultés. )) - Le courage <le 
ces grallds homml's soutint l'armée, et en ré
tablit le moral. Ronapal'te chercha a rlistrail'e 
ses soldats par différcntcs expéditions, et leur 
{it bientot oublier ce désastre. A la fete de la 
fundation de ]:1 I'(~l)[jbli(p((', céléhl'éc le ,er 

\'('!Hlpllliair<" i¡ "oulut ('II('(II'l' exallf'1' It'Uj' ima-
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:,~Ill~tiOIl; iI fit graver sur la colonne de Pom, 
P('~(~ le nom des quarante premiers soldats morts 
ClI I;:gyptc. C'étaient les quaraqte qui avaiellt 
sllccombé en attaquanl Alexandrie. Ces qua
rante noms sOl'tis des vilJages de France étaient 
;¡insi associ<'~s á l'immortalité de Pompt"e et 
¡J'Alexalldre. 11 adl'cssa ~\ son arméc cett<, sin
guliere et grande allocutioll, oi! était rel racée 
"a ll1cneilleuse histoire : 

SOLD.US, 

({ Nous célébroIls le premier jour de ]'an VII 
, de la n'~puhlique. 

(f Il Y a cinC{ ans, l'illdépenrlanee el Il peuple 
C( frarH;ais était rnenacée; mais vous pdtes TOll

e( lon, ce fut le présage de la ruine de vos ell
" uernlS. 

« LIl an aj)I'es, vous battiez les Autrichiens 

(( a Dego. 
« L'année suivallte, vous étiez sur le sorn

« met des Al pes. 
« Vous luUiel. contre l\IaIltoue, il Y a deux 

(uns, et vous remportiez la célebre victoil'(~ 

(( de Saint-Georges. 
« L'an passé, vons étiez aux sources de la 

,( Dl'ave et de l'Izonzo, ele relour de l'Alle-
" rnaglle. 

,: VIIi etlt. dit alol's qut' vous seriez aujolll" 



T [¡/, ltEVOLllTl'ON FHAN(,:AISE. 

le d'lllIi sur les bords da Nil, au centre de l'an
" cien cOlltinent? 

« Depuis l' Anglais, célebre dans les arts et 
« le commerce, jusqu'au hideux et féroce Dé
,( douin, vous fixez les regards dll monde. 

« Soldats, votre destinée est belle, paree que 
,( vous (hes dignes de ce que vous avez fait, 
" et de 1'opinion que l'oll a de vous. Vous maur
" rez avec honneur comme les braves dont les 
" Iloms sont inscrits sur eette pyramide, OH 

('- vous retournerez dans votre patrie, couvcrts 
({ de lauriers et de l'admiration de tous les 
« peuples. 

« Depuis cinq mois que nous so mm es doi
" gnés de l'Europe, Hons avons été l'objet per
« pétuel des sollicitndes de nos compatriotes. 
« Dans ce jour, quarante millions de citoyens 
l( célebrent l'ere des gOllvernements représen
« tatifs; quarante millions de citoyens pensellt 
« ~l vous; tOIlS elisent : Cest a leurs travaux, a 
l( leur saug, que llOllS elevons la paix générale, 
(e le repos, la prospérité du commeree et les 
c( bienfaits de la liberté civile. » 
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CHAPITRE II!. 

Efft'l de l'cxp,",lition tl'Egypte en Europe, Conséquenees 

funestes de la bataille navale d'Aboukil". - Déelara
tion de guene de la Porte. - Efforts tic !'Anglctcl'1't' 

pou!' former une nouvellc coalition. - Conférenccs 
avee l'Autríche a Selz. Progres des négociations de 
Rilstac!t. - ~()llvelles commotions en Hollande, en 
SlIissc d dans les rt'/Hlblirlues italicnnes. Changement 
de la cOlIstitlltion eisalpifle; grands embarras du dí
'l'cctoire il ce sujct.-Situatio)J intérieuJ'c. Une nOllycllc 
opposition "e pronnnc:e (Iflns les conseils.-Di"posíLioll 
générale;'¡ la gnel'l'e. Loi sur l:t conscription. - Finan

ces de l'an VII. - Reprise des hostilités. Invasion des 
états romaills pal' I'armée napolitaine. - ConqlH\tc 

<tu royaume de Naples par le général Championnet.
Abdication du roí de Piémont. 

1,'!:xPÉDITION d'Égypte resta un mystÓfc en 
Europc !ong-temps encore apres le départ de 
notrc flotte. La prise de :\Ialte commen<;a a 

X. 10 
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fixer les conjectures. eette place réputée im
prenable et enlevée en passant, jeta 5111' les ar
gonautes frarH;,ais un éclat extraordinaire. Le 
débarqllcment en Égypte, l'occupation d'A
lexandric, la hataille des Pyramides, frappe
rent toutes les imagínations eH France et en 
Europe. Le nom de Bonaparte, quí a vait pal'll 
si granel quand il arrivait des A l pes, pl'od lIisit 
un effet plus singulier et plus étollllant encore 
arrivant des contrées lointaines de ['Ol'ient. 
Bonaparte et l'Égypte étaient le sujet de tontes 
les conversations. Ce n'était ríell (pIe les pro

jets exécutés; on en supposait de plus gigan
tesques encore. Bonaparte a1lait, disait-oll, 
traverser la Syric et l' Arabie, et se jeter sur 
Constalltinople ou sur l'Inde. 

La malhenreuse bataille el' Abollkir vint, non 
pas détrllire le prestige de l'entreprise, mais 
réveiller tOlltcs les espérances des enll!~mis de 
la Franee, et hAter le sueces de leurs trames. 
L'Angleterrc, qui était extremcment alarrnéc 
pOllr sa pllissance cornmerciale, et qui ll'at
tenclait que le moment favorable ponr tourner 
contre nous de llonveaux enncmis, avait rem
pli Constantinople de ses illll'ibues. Le Crand
Seiglleur n'était pas facbé de voir punir les 
l\lameluks, rnais il llcyotJ!ait pas pcrdre l'l~
gypte. M. de Talleyr;llld, qui :\v;lit dt, se ren-



tire allpl'(:~s du divan pOlll' ItlÍ i'aire agn;l'1' des 
satisfactiolls, n'('tait point partí. Les agellts de 
l' Angleterre eurent le champ libre; ils persua
dáent a la Porte que l'ambition de la Franee 
était insatiaLlc; qu'apres avoir troublé rEu
rope, elle vOllJait bouleverser l'Orient, et qll'au 
mépris d'une antique allianee, elle venait en· 
vahir la plus riche provincc de l'empirc turc, 
Ces suggestions et l'or répandu dans le divan 
n'auraient pas sllffi pour le décider, si la beUe 
fIotte ele llrueys avait pu venir canOllller les 
Dardanelles; rnais la bataillc d' Aboukil' priva 
les Franc:;aís de tout lenr ascendant dans le 
Levant, et donlla a I'Augleterre tIne prépon
dérance décidée. La Porte déclara solennelle
ment la gllel're a la Franee '1-, et, puur une 
p1'ovinee penllle depuis long-temps, se brouilla 
avec son amíe naturelle, et se lía avec ses en
nemis les plus redoutables, la Russie et l'An
glete1'1'e. Le sultan o1'<lol1na la rélluion d'lJne 
a1'mée, pom alle1' 1'eeonquérir l'Égyptc. Cette 
cireonstancc rendait singuliércment difficile la 
position des Fra nc;ais. Séparés de la Franee, el: 
privé s de tout seeou1's par les flottes victorieu
ses des Anglais, ils étaient exposés en üutre a 
voi1' fondre sur eux toutes les hordes de 1'0-

> 18 fnlctidol' an VI (ff sppt"lllhr(''¡ 

1 (j, 
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l'[ellt. Ils n'ét;1Íent que trente millr enVl1'Oll 

pour lutter contre tant de pél'ils. 
Nelson victor¡cnx vint a Naplrs 1'<1(10ul)(,1" 

son eseadre ablm("e, et n~cevoir les hOllueurs 

<In triomphe. J\Ialgré les traités 'lui liaieut la 

conr de Napks á la 1"1'a11ce, pt (lui lUÍ Íntrrdi

saiellt de f(nnnir aUClllI secours it nos Clllle

mis', lous les ports et les challticrs de la Sicilc 
[lIreu! ouverts ilSelsoJl. Lui-merne fnt acclleilli 

avcc des honneurs exLraordinail'es. Le roí et 
la reiue vinreJl!. le recevuir a l'entrée du port, 

eL l'appelerellt le héros libérateur de la Médi
~C!Tar}(;e. On se mil a <lire qne le tl'iol1lphc de 

N e!s811 devait etre le sigIla t d 11 n~veil général, 
que les puissances devaient profiter (Iu 1110-

ment oú la plns rec10utable arméc de la FraIlce, 

et son plus granel capitaine, ét;ú(~llt clIf!'rmés 

el! ]::gypte, pon!' marcher conirc elle, el re
fUlller c!alls son sein ses so!c!als ('t ses pl'ill('ipes. 

Les sll:<¡.;estions fnrcllt extrt~n¡e¡ilellL actives 

aupri's (k tontes les COUl'S. On éCi'ivit en 1'os

cane el en Piémont, pour rl'vci!ler leur haine 
jusqu'ici cléguiséc. C'était le moment, disait
on, de secollder la cour de Naples, de se li-

1,· I 1 gaer contl'c elltH'ml conllllUll, (I(~ se SOlltevpI' 

10n5 ú la Cois sur les der!'it~I'es des FI'all(:'ais, el 

de les é¿,orger d'IlIl bOllt it l';mtrp de la pé
ninc,nle. On dil~l l'AHtriche 'jll'plk devait pro-
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li!{'f <In momcnt oú les puissances italiennes 
prendraiellt les l"raI1(;ais par derriere, pOllr 
les attaqller par devant, et leur enlever 1'1t<1-
lie. La chose devait etl'e faeilR, car Eonaparte 
et sa terrible armée Il'étaiellt plns sur l'Adige. 
011 s'adl'essa a l'cmpire dé]lollillé d'unc partie 

de S(~s étals, ct ]'l~dllit a dder la rive gauehe 
du Hhill ; on rltereha a tirel' la Prusse de sa 

Ilcutralité; eufiu 011 cmploya :mpres de Panl ¡er 
les moyens qui pOllvaicnt agir sllr son esprit 
ma!acle, el le décidel' a fOllrnir les SCCOllI'S, 

si long-temps et si vainement promis par Cf:I.
tberine. 

Ces suggestiolls ne pouvaient manque!' d'e
tre bien accueillies aupres de tOlltes les conrs; 
rnais toutes n' étaient pas en mesure el'y céder. 
Les plus voisines de la franee étaient les plus 
irl'it{,(,s et le.'; plus disposées ~l refouler la ré

yolatioll; mais par cela seu] qu'elles étai(~nt 

plus rapprochées <111 colosse répuhEeaill , cl!cs 
étai(~nt conLlamnt"l's aussl á plus de réserve el 

de prudence, avant d'entrer en llltte avec lui. 
La Russie, la plus éloignée de la Franee, la 
moills exposée it ses \'ellgeances, soit par son 
éJoigncment, soit par l'état moral de ses pcn
pIes, (~tait la plus facile it dt;cider. Calherillt', 

dont la politic¡ue habile avait teudu tonjm¡rs 

a c0ll1p1itlUC1' la sittlatioll de l'Occidellt, soit 
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pour avoir le prétexte d'y intervenir, soit pour 
avoir le temps de faire en POIOgllC ce qu'elIe 
voulait, Catherine n'avait pas emporté sa po
litique avee elle. Cette politique est innée dans 
le eabinet russe; elle vient de sa position meme : 
elle pent ehanger de proeédés ou de moyells, 
suivant que le souverain est astucieux ou vio
lent; mais elle tend toujours au meme Lut, par 
un penehant irrésistiLle. L'habile Catherine 
s'était eontentée de donner des espéranecs et 
des secours aux émigrés; elle avait p1'eehé la 
c1'oisade san s envoye1' un soldat. Son succes
seur allait sllivre le meme bu\:, mais avcc son 
ca1'actcre. Ce prince violent el presqlle insensé, 
mais du reste assez; généreux, avait d'abord 
paru s\~carter de la politique de Catherine, et 
refllsé (1' exécutcr h> traité d'alliance conclu avec 
l'Augleterre et l'Autriche; majs apres eeHe dé
viatioll d'UIl moment, ji était hientót l'eVCIlU 
a la politiqne de son eabillct. 011 le vit donnel' 
asile au préteudant, eL p1'endre les émigrés a 
sa solde, apres le traité de Campo-Formio. On 

lui persuada qu'il devait se faire le chef de la 
I1(1)lesse européenne menacée par les démago
gucs. La démarehc de 1'Or<11'e de Malte, qui le 
pri t pOlir son protecteur, contribua a cxalter 
sa h~te, et il l'lllLrassa l'idée qll'on lui propo

~ail avec la Il}(~hilit{, ct l'anleur des priucc:; 
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rnsse~. Il offrit sa protection a l'empire, et 
voulut se porter garant de son intégrité. La 
prise de Malte le remplit de colere , et iI offrit 
la coopération de ses armées contre la France. 
L' Angleterre triomphait donc a Saint-Péters
bourg comme á Constantinople, et elle allait 
hice marcher d'accord des ennemis jusque-Ia 
i rl'éconciliables. 

Le rncme úle ne régnait pas partout. La 
Prusse se trouvait trap bien de sa neutralité et 
de l'épuisement de l'Autriche pour vouloir in· 
tervenir daIls la lutte des deux systemes. Elle 
veillait sculement a ses frontieres du coté de la 
Hollande el ue la France, ponr empecher la con
tagion révolutionnaire. Elle avaÍt rangé ses ar
mées de maniere a former une espece de cordon 
sanitaire. L' empire, qui avait appris a ses dépens 
a c()lI11altre la pllissance de la France, el qui 
était ex posé á devenir toujollrs le théatre de la 
guerre, souhaitait la paix. Les prillces dépos
sédés ellx-mcmes la souhaitaicnt aussi, parce 
qu'ils l~taieIlt assnrés de trouver des indemnités 
sur la rive df'Oite; les princes ecclésiastiqucs 
seu1:> , mcnacés de la sécularisatioll, désiraicnt 
la guerreo Les puissances italiennes flu Pié
monl et de la Tuscane ne demandaient pas 
mieux (iu'une occasioll, mais elles tremblaient 
salls la maill (le fer de la républiquc fl'aIH;aise. 



152 RÉVOLUTJON FRAN¡;;AISL 

Elles attendaient que Naplf's OH l'Autl'iche leor 
rlonnat le signal. Quant a l'Autriche, (luní 
qu'elJe fUt la mieux (lisposée des cours forman!. 
la coalition monarchiqne, elle hésltait cepen
dant avec sa lentenr ol'llinaire a prelldre Ull 

parti, et Slll'tout elle craígnait pour ses peuples 
déja tres-épnisés par la guerreo La Franct' luí 
avait opposé deux républiques llouvelJes, );1 

Su isse eL Rome, l'une sur ses flanes, l'antre en 
ItaJie, ce qní l'irritait fort et la disposait tont
a-faÍL a rentrer en lutte; mais elle auraít pass(' 
pal'-deSSlls ces llouvcaux envahisscments de la 
coalition l'é¡mblicaillc, si 011 l'avait dédornma

gée par quelques conquctes. C'est pOllI' ce but 
qu'ellc avait propasé des conférCllCCS a Selz. 
Ces conférences devaient avoir lieu dans l'ét(~ 
de ] 798, non loin du con gres de Hastadt, et 
concurremment avec ce cOJ1grt's. Ue leur ré,~II¡
taL d(~pelJdaient la détermÍnation de J'Autricll!' 
et le succes des ef[orts tcntés pour formel 
Ulle llollvelle coalítion. 

Fran(,:ois de Ncufchateau {~tait l'envoyé choisl 
par la Frauce. C'est pour ce motif qu'on avait 
désígné la petite ville de Selz, a cause de sa 
situation sur les Lords da nhin, llon loin de 
Bastadt, mais sur la rive gauche. Cettc del 
Iliere cunditioll ('¡ait 1l<'~cL':-,:-,ajl'c , parce q1l(, !;¡ 

('unstitutiull défeúdait au dil'ect(~lIl' surtaut lk 
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s't:dnigncr de France avant un délai hxé. 1\1. de 

Cobelltzel avait É'lé envoyé par l'Autl'iche. Des 
les premiers moments on put voir les dispo
sitions de cette puissance. Eile vOlllait etre 
dédommagé<" par des extensiOIlS de tcrritoire, 
des couq1lt;les que le sysleme I'épublicain avait 

fai/es ell Suisse et en Itnlie. La Franee voulait 

n\'allt tont qll'on s'entellfllt sur l'événement de 

V ienne, el que des satÍsfactions fusscu t accor

dées pOli!' ['insnlte faite a llernadotte. Maís 

l'Autriehe évitait de s'expliqller sur ce poíut, 
et ajollJ'nait toujours cette partíe de la llégo

ciation. Le négoeiateur franr,aís y revenait san<; 

ccssc; du n~ste íi avait J'ordre de se contentel' 
de la moindre satisfaetion. La France aurait 

vouln que le ministre Thugut, disgracié en 

apparcnce, le fút réellement, et qu'une sim
ple démarchc, la plus insignifiante du monde, 

fút faite allpres de Beruadotte, pOOl' réparer 
l'outragc qu'il avait rcr,u. lU. de Coheutzel se 

contellta de dire qm: sa cour désappl'Oll\'ait ce 
qui s'(~tait passé Ú ~Vienlle , mais ii nc convillt 
d'allCtlIlC satisfaction, ct iI continua (["insiste!' 

sur les extensiolls de territoirc qu'il réclamait. 
I1 (':tait clair que les satisfactions d'amour

proprc lIe sel';\iellt accordées qn'autant que 
c\:'lIes d'a 111 bitioll ,1IIraiCIl [ été oblulll ('s. L' A 11-

triclll' di~ai l qU(' l'iw;tilutiull de:. deux répu-
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bliques, romaine et helvétique, el l'influcnce 
évidente exercée sur les républiqucs eisalpine, 
liguricnne et bata ve , étaient des violations d 11 

traité de Cam po - Formio, et une altération 
chmgereuse de l'état ele l'Emope; elle soute
lIait qu'il fallait que la Francc aeconUt des 
dédommagements, si elle vouJait qu'on lui 
pardonuat ses derllieres usurpations; et pour 
dédommagement, le négociateur autriehien 
demandait de nouveIles provinces en Halie. Il 
voulait que la ligne de l' Adige fUt portée plus 
loin, et que les possessions autrichiennes s'é
tcndissent jusqn'a l'Adda et au Po, e'est-;'¡-dire 
que l' on donn:h a l'cmpereur une grande moi
tié de la république eisalpine.lYI. de Cobentzel 
proposait de dédommager la république eisal
pine avee une partie du Piémont; le surplus 
de ce royaume aurait été dormé a l'archiduc 
de Toscane; et le roi de Piémont aurait re<,;u 
en dédommagement les états de I'.Églisc.Ainsi, 
au prix d'lln agrandissement pOllr lui en Lom
bardÍe, et pOllr sa famille en Toscane, l'em
perenr aUl'ait sanctionné l'institution de la ré
publique helvétique, le renversernent dn pape 
et le démembrement de la monarchie dll Pié
monto La Franee ne pouvait consentir a ces 
propositions par une fouJe de raiSOllS. D'abord 
elle ue pouvait démclIlbl'cr la Cisalpillc a peine 



formée, et replacer sous le joug autrichien des 
provinces qu'elle avaít affranchíes, et aux
quelIes elle avait promis et faít payer la li
berté; enfin elle avait, l'année précédente, 
condu un traité avec le roi de Piémont, par 
lequcl eIle luí garantissait ses états. Cette ga
ralltie était surtout stipulée contre l'Alltriche. 
La Frailee ne pouvait done pas sacrifier le Pié
monto Aussi lcranc;ois de Neufeh;'Heau ne put
a adhérer allX propositions de M. de CoLentzel. 
Un se sépara san s avoir rien conclu. Aucune 
satisfaction n'était accordée pour l'événement 
de Vienne. l\l. de Degelmann, qui devait etre 
cnvoyé a París COHlllle amLassadeur, n'y vint 
pas, et on déclara que les deux caLinets con
tinueraient a cOl'respondre par leurs ministres 
au con gres de Ra"tadL Cette séparation fut 
gélléralemell t prise pOllr une espece de rupture. 

Les résolutíons de l'Antriehe furent évi
demll1ent fixées des cet instant; mais avant 
de recommencer les hostilités avec la Franee, 
elle voulait s'assurer le concours des princi
pales puissanees de l'Europe. ]\1. de Cobentzd 
partit ponr Berlin, et dut se rendre de Ber1in 
a Saint·PétersLourg. Le Lut de ces conrses était 
de coutribner avec l'Allgleterre a former la 
lIollvelle coalitioll. L'(>mpereur de Russie avait 
l'lIvlJ}é ú Berlin 1'1I11 des plus importallts pel'-
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sOIlIlages de son cm pire , le prinee Replllli, 
l\I. de Cobentzel devait n\mir ses efforts a 
ceux du priuce Hepnin et de la légatioll au
glaise, pour elltralner le jeune roi. 

La Franee, de son eótó, avait cnvoyé l'uu de 
ses plus illllstres eitoyens á BerlilJ; c'était 
Sieyes. La réputation de Sieycs avait {-té im
menso avallt le regnc de la convelltioll . .Elle 

s'était évanouie sous le niveall dll comité de 
salut publico On la vit rCllaitre tout-a-eoup, 
10rs(1'le les existen ces pUl'ent recoml11cneer 

leurs progrcs naturels; et le nom de Sicyes 
étalt redevenll le plus granel nom ele Frallce, 
apres celui de Bonaparte; car en FraIlee, une 
réplltation de profondeur est ce qui pl'oduit le 
plus d'effet apres UIle grande réputatioll mili
taire. Sieyes était donc l'lIn des clel1x granel:;; 

persollllages du temps. TOlljoUt·s J)()ll(l;llll: eL 

frondant le r-ouverncmCllt, llon ¡-¡as comnle ,J 

Bonaparte, par ambitioll, mais par 11lll1leur 

contre UIle cOllstitutioll flu'ilu'avait pas faite, 
il ne laissait pas que d'etre importuno On 1:'1It 
l'idée de lui donner une amhassade. C'était 

une eccasion del'éloigner, de l'ntiliser, etsur
tout de lni fournir rles moyclls d'cxi"tence. La 
révolutioTl les luí avait enlevés tmIs, el! abolis
sant les bénéfices ecc1ésiastiqucs. t: Ile grande 
ambassade permcttail de les lui remIre. L, 
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plns grande était eclle de Berlill, cal' 011 Jl'a
yait el' envoyés ni en Autriehe, ni en Russie, 
ni en Angleterre. Berlin était le théatre de 
toutes les intrigues, et Sieyes, quoique pell 
proprc au maniement des affaires, etait celwn
dant un obscl'vateur fin et súr. De plus, sa 
grande renommée le rendait partieulierement 
propn' a rcpréscnter la Franec, surtout <lupres 
de l'Allemagne, a laquellc iI cOIlvenait plus 
qu'a tont autre pays. 

Le roi Be yjt pas arriver avee plaisir dans 
ses états un n'~volutionnaire si célebre, cepen
dallt ilu'osa ras le refuser. Sieycs se comporta 
;tVec mesure et dignité; il fut re<{u de lll('Ulf', 

mais laissé dalls l'isolement. Comme tous nos 
clIvoyés ~t l'étrangcr, iI était observé avec 
süin, et pour aiIlsi dire séqnestré. Les Alle
lllands {·tai(~lIt fo1't curieux de le voir, mais 

ne l'osaiellt paso Son illflllcnee sur la cour de 
Berlin élait Hulle. C'était le senLÍnlent de ses 
illtt~rets, qui seu! iuspirait le roi de Prussc 
coutre les instaucé'S de l'Angletel're, de l'Au
triche et de la nussie. 

TalHlis qu·en Allemagne on travaillait a dé
eider le roi de Prllsse, la cour de Naplcs, 
pleine de joie et de témérité depnis la victoire 
de l'f dson, faisait des prépar~1 tiÍs ill1111enSeS de 
gllE'I'I'C, ct redoublait ses soliicitatiol1s aupres 
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de la Toscane et dll pj{~mont. La Frunce, par 
une espece de complaisance, lui avait laissé 
occuper le duché de Bénévent. Mais eette con
cession ne l'avait point calmée. Elle se flattait 
de gagner a la prochaille guerre une moitié 
des anciens états du pape. 

Les négociations de Rastadt se poursuiyaient 
avec succcs pour la France. Treilhard, devcnu 
directeur, et Bonaparte parti pour l'Égypte, 
avaient été remplacés au congres par Jeall De
bry et Roberjot. Apres avoir obtenu la ligne 
du Rhin, il rcstait a résoudre lIne foule de' 
questions rnilitaires, politiques, commcrciales. 
Notre députation était dcvenue extrt~mern(,lIt. 

exigeante, et demandait beaucoup plus qu'elle 
n'avait droit d'obtenir. Elle voulait d'abord 
toutes les Hes du Rhin, ce qui était un article 
important, surtout sons le rapport milit:lÍrc. 
Elle voulait ensuite gardcr Kehl et son ler1'i
toire, vis-a-vis Strasbourg; Casscl et son tCl'l'i
toire, vis-a-vis Mayence. Elle vonlait que le 
pont commercial entre les detlx Brissach [út 
rétabli; que einquaute arpents de terrain nou~ 
fussent accordés en face de l'ancien pont de 
Hllningue, et que l'importante fortercsse 
d'Ehrenbreitstein {Ut démolie. Elle demandait 
ensuite que la navigation du nhin, et de tous 
les flellves d'Al1ernagnc aboutissant an Hhin, 
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fút libre; que tous les droi Ls du péage fllsspnt 
abo lis; que les marchandises fussent, sur les 
deux rives, soumises a un meme droit de 
dOllane; que les chemins de halage fussent 
conservés, et entretenllS par les riverains. Elle 
demandait enfin l/Ile derniere eondition fo!'t 
importallte, e'est que les elettes des pays de 
la ~ive gauehe eédés a la Franee, fllssent trans
portées sur les pays de la rive droite, destinés 
a etrc donllés en indemnité. 

La députation de l'empirc répondit avec 
raisan que la ligne du Rhin devait présenter 
une sur·eté égale aux deux nations; que e'é
tait la raison d'une súreté égale, qui avait été 
surtant allégllée, pour faire aceorder eette 
ligne a la Franee; mais que cette súreté n'cxis
terait pI us pour l' AlIemagne, si la Franee gar
dait tOllS les points offensifs, soit en se réser
vant les lles, soit en gardant Cassel et Kchl, 
et cinquante arpents vis-a-vis TTuningue, etc. 
La députatian de l'empire ne VOlllllt done pas 
admettre les demandes de la France, et pro
posa pour véritable ligne du partage, le that
weg, e' est-a-dire le milieu da principal bras 
navigable. Toutes les Hes qui étaient a droite 
de cette ligne devaient appal'tenir a l'AlIellla
gne, toutes eelles qui étaient;\ gauche devaient 
appartenir a la Franee. De eette maniere, on 
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pJa~ait entre lps deux pellples le véritahle 
obstacle qui fait d'un fleuve une ligne mili
taire, e' est-i:t-clire le pri ncipal bras navigable. 
Par suite de ce príncipe, la députation deman
dait la démolitioll de CJssel et de 1\.eh1, et 

I'ei'llsait les einquante arpellts vis-á-vis BUllin
gue. Elle ne voulait pas quc la Franec conser
v:tt aueun poillt offensif, lorsque l'Allclll:!¡)w 
les pel'dait tous. Ellc rcfusait avec moills de 
raison la démolition d'Ehrcnbreítstein, qui 
dait incompatible ;tVec la súreté de la ville de 
Coblentz. Elle accordait la libre navigation du 
Hhill, maís elle la demallclait pour toute raen
tIlle ele Gon cours, et voulait quc la FraIlce 
oblige:hla république batave á rcconnaltre 
eette liherté. Quant a la libre lI:lVigation eles 
Hellves ele l'illtéricnr de l' Allernagne, cct article 
dépassait, disait-ellc, sa compótcllce, et regal'
dait chaqac état indiviclud!clIlent. Elle acco)'
dait les chemins de haLlge. Elle voulait qlle 
tout ce qui était relatif aux péages et á lene 
abolition fút renvoyé á un traité de commerce. 
Eilevoulait enfin, relativement aux pays de la 
rive gauche céd(~s a la France, que Icurs dettes 
restassellt a leuI' chaI'ge, par le principe que 
la elette suit son gage, et que les biens de la 
noblesse ímmédiate fussent considérés comme 
pl'opriétés particlll ieres, et cOllservps a ce 
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títrf'. La dóputatioll demalldait accessoil'cmcllt 
que les troupes fraIH;aises évacuassellt la rive 
droite, et cessassent le blocns d'EhrenLreit
stein, parce qu'il rédllisait les habitants a la 
famine. 

Ces prétentions contraires donnerent lieH 
Ú Ulle suite de notes el de contre-llotes, pen
dallt tout l'été. Enfln, vers le mois ele velHlt':

llliaire an VI (aoút et septembre 1 798 ~" 1(' 
thalw('g fut admis par la déplItatioll fran(;ais('. 
Le principal Lras ll:lvigable fut pris pom li
mite entre la France et l'Allemagne, et les 
'¡¡es durent Ctre partagées co'nséquemment it 
ce príncipe. La France consentit á la dómol i tion 
de Cassel et de Kehl, mais elle exigea l'ile de 
Pettcrsau, qui est plaeée dans le Hhín a petl 

prcs a la hallteur de Mayence, et qui est d'U1l(' 
grande imporlance pour eette place. L'empirc' 
gE'I'lllaniqlle COllsclltit de son coté il la démo
litian d'EhrenIJreitstein. La libre llavigatiotl 
dn Hhin et l'aholitioIl des péagcs fnrent accol'
dées. Jl restait a s' cntendre sur l' établisseme!ü 
des ponts commerciulIx, sur les hiens de la 
noLlesse imrnédiate, sur l'application des lois 
de l'émigratioIl dan", les pays céclés, et Sllr 
les dcttes de ces pays. Les princes séclIliers 
avaicnt déclaré qu'il fallait faire toates les 
concessions compatihle<.; avec 1'liOnneuJ' ct la 

x. 11 
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súreté de l'empire, afin d'obtenir la paíx, sí 
nécessaire a l' Allemagne. Il était évidelll q (J e 

la plupart de ces princes voulaicnt traiter; la 
Prusse les y engageait. QuaIlt a l'Autriche, elle 
commenr¡ail: ;1 montrcr des dispositions toutes 
contraircs, et il exciter le ressen timent des 
prínces eccl<"siastiques contre la marche des 
négociations. Les députés de l'empire, tout eH 
se pronon<;ant pour la paix, gardaient cepen
dant la plus grande mesure, par la crainte que 
leur causait l'Alltriche, et louvoyaient entre 
celle-ci et la l)russe. Qllant aux ministres fran
¡;;ais, ils l110ntraient une cxtn;me roieleur; ils 
vi vaient it part, et dans UIle cspéce d'isolemellt, 
comme tous nos ministres en Europe. Telle 
était la situation du con gres a la fin de l' été 
de l'an VI (1 79f\), 

Pendant que ces événements se passaient 
en Oricnt et en :Europe, la France, toujours 
charg¿'e dll süin de diriger les cinq rélmbliques 
instituécs autonr d'elle, avait en des soucis 
san s fin. C'étaient des difficultés continuelles 
pour y diriger l' esprit public, pour y faire vi
vre nos troupes, pour y mettre d'accord nos 
ambassadeurs avec nos généraux, pour y main
tenir enfin la hOllne harmonie avec les états 
voisins. 

Jlrcsquc partolltil ;¡vait [aUu fain> comme 
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en France, c'est-a-dire, apres avolr frappé sur 
un parti, frapper hielltot sur 1'autre. En Hol
lande OH avait exéeuté, le 3 pluviose ( 22 jan
vier), une espccc de 18 fructidor pour écarter 
les fédéralistes, abolir les anciens réglements, 
et dOllncr an pays une eonstitution unitaire, 
a pell pr¿~s semblable á eelle de ]a F'ranee. 
l\Iais eette révolution avai t tourné beaneoup 
trop an profit des d<"mocrates. Ceux-cl s'étaienl 
emparós ele tous les pouvoirs.Apl'cs avoir ex
cln de rassemblt~c nationale tons les députés 
(luí lClIr paraissaient Sllspects, ils s'étaient 
t'llx-rl1(:mes constítll(~S en clireetoire et en deux 
conseils, salls reeouril' ~l dp nouvclles élee
tions. Ils avaient VOUlll par la imiter ]a eon
vention nationale de Franee, et ses fameux 
décrets des 15 et 13 fmetidor. Ils s'étaient en
ti(~I'emellt elllparó depuis de la direction des 
af[aires, et ils sortaient de la ligue oú le di
rectoire fi'all(~ais YOlllait maintcllil' tmltes les 
républiques cOllfiées ;1 ses solns. Le général 
Daendels, 1'1Il1 eles homn1('s les plus distingués 
du parti modéré, vint á P;:¡ris, s'clltendit avcc 
nos dil'cctenrs, el: repartit ponr alter en ITol
]ande porter aux démocratcs le conp qll'onleur 
avai t récernmcllt port('~ ;, París, en les excluant 
du corps législatif par les scissiol1s. Ainsi, tont 
ce Cjn'on fai5ait en France, il f'll1ait immédía-

Ir. 
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remen t arres le répécter dans les états qUÍ c1t';· 

pendaient rl'elle. JOllbfTt eut ordre d'appnycr 
Daend~ls. Celui-ci se réllllit aux ministres, ct 

avec le seconrs des troupes bataves et fraw::ai
ses, dispersa le directoire et les consf'ils, forma 

un gOllvernemcnt proyisoire, et fit onlonnel' 

.le Ilouvelles élections. Le ministre de FI'~lIlcr , 
Delacroix, ({ni :lvait appl1yé les démocratcs, 
fn t rappelé. Ces sccnes prod llisil'ent lem effcl 
accontllmé. On 11C manqlla ras de dire que les 
constitlltions répllhlicaines ne pOllvaient mar
cher seu les , qu'á chaq"e instant il fallait le le
vier des ba'iollllettes, et que les IlO\lYCaUX ('tal.>; 

se trouvaicnt SOtlS la dépelldance la p1I1S com·· 

pletc de la France. 
En Suisse, l'établissement de la l'(~¡)Ubl¡(Jl1(~ 

une et indivisible n'avait ras pn se [arre sans 
combats. Les petils cantolls de Sdmitz, Zu¡.;·, 
Glaris, excité s par les pl'(itr('s et les ari~l()crates 
suisses, avaient juré de s'OppOSPl' Ú l'ac!optioll 
du régimc nouveau. Le général Schaucmbourg, 
sans vouloir les réJuire par la force, avait ill
terdit tOllte cornmunication des autres cantolls 
avec cellx-ci. Les petits cantoIls réfractaircs 
coururent allssitot aux armes et envabircnt Lu

cerne, ou iIs pillerent et dévasterellt. Schaucrn
bourg marcha sur eux, et apres quelques como 
hats opini:'tlrcs, les rédnisit ~I dem;:tnr!rr la p;li', 
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Le gage de eette paix avait été l'acceptation de 
la cOllstitlltion nouvelle.ll fallut employer anssi 
le fer et meme le fen pOlir réprimer les pay
sans du Haut-Valais, <¡ui avaient fait une des
cente dans le llas-Valais, dans le hut el'y réta
blir leur dornillation. Malgré ces olJstacles, en 
prail'ial ( mai J 79H ), la constltlltion était par
¡out en vigueur. Le gouverllemcnt helvétiql!<' 
était réuni a Arau. Compasé d'UIl directoire 
et de deux conseils, il eommenl,:ait a s'essayer 
dans l'administratioll du pays. Le nOllvcau eom· 
missaire fl'alH;ais était Rapinat, heau-frere de 
Rewhell. Le gOl1vernement helvétique devait 
s'cutcndre ave e RapiIlat ponr l'arlministratioll 
des affaires. Les eirconstances renuaícnt eette 
auministration diffieile. Les pretres et les aris
tocrates, postés dans les montagnes, épiaient 
le moment favorable pour soulever de BOU·' 

vealJ la popl¡]atiOlJ. Il fallait se tenir en garde 
cuntre eux, llourrir et satisfaire l'arIJIPe fran
<{aise qu'on avait a leur opposer, orgalliser I'ad
ministratioll et se mettre en mesure d'exister 
bientot d'une maniere indépemlallte. Cette tao. 
che n'était pas moins difficile puur le gouver
nement helvétiq ue que pour le eOllll1lissaire 
francais placé aupres de lui. 

II était Jlaturel qUE: la Franee s'emparat des 
eaisses appartenant aux allciens cantons :I1'is-
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tOCl'atiques, pour payer les frais de la guerrc. 
L'argent con ten u dans les caisses, et les appro
visionnements renfermés clan s les magasins 
formés par les ci - devant cantons, lui étaien t 
indispensables pOLlr faire vivre SOll artnée. e' é~
tait l'exercice le plus onlillaire dlt droit de 
conqncte; elle aurait pu sans dOlltc rellonee!' 
á ce dl'oit, mais la nécessité la fOff.:ail. d'ell llser 
dans le momento Rapinat cut llom; orrlre de 
mettre le scellé sur toules les caisses. Beau
coup de Suisses, meme parmi ceux lllli avaient 
souhaité la révolution, trollvcl'ent fUl't mall
vais qu'on s'empar;\t du pécule et des magasill5 
des anciens gouvernements. Les Snisscs sunt, 
comme tOllS les mOlltagnards, sages et bra ves, 
mais d'une extreme avarice. lis voulaient bien 
qu'on le u!' apportat la liberté, qll'OIl les dé· 
harrassat de leurs oligarques, mais ils ne VOl!' 

laient pas faire les frai . .; de la guerreo Tandis 
(Ine la HollaIHle et rItalic avaicnt souffert, 
presque sans se plaindre, le fardeall énorme 
des campagncs les plus longlles et les plus dé
vasta trices , les patriotes suisses jeterent les 
hauts cris pour quelques millions dOllt 011 s' em· 
para. Le direc toire helvétiquc fit d!) son cóté 
apposer de Ilouveaux scdlés ~!lr ceux (l'lÍ V('

naient d'etre apposés par Hapinat, el protesta 
ainsi eontre la mesure qui lI1eltait les caisses 
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a la dispositioll de la Frauce. Rapinat fit SUl'

le-ehamp enlever les scellés du directoire hel
vétiquc, et Jéclal'a a ce directoire qu'it était 
borné aux fonctiolls administratives, qu'il ne 
pouvait rien COlltt'C l'aLJtorit(~ de la Franee, et 
qll'i:t l'ayenir ses loís el ses décrets n'auraient 
de vigueur qu'autant qu'ils ne contiendraienl 
rien de eontraire aux arretés el u cOTllmissaire 
et du général fran({ais. Les ennemis de la ré
volution, et il s'en était glissé plus d'un dans 
les eonseils helvétiques, triompherent de eeHe 
lutte et erierent a la tyrannic. lis dirent que 
leur indépendance était violée, et que la ré
publique frau({aise, qui avait prétendu leur ap
porter la liberté, ne leur apportait en I'{~alité 
que l'asservissement et la misereo L' opposition 
ne se mallifestait pas seulemellt dans les eon
scils, elle était aussi tlans le directo ir e et dans 
les autorités locales. A Lucerne et a Berne, 
d'anciells aristocrates occupaient les aclminis
tl'ations i ils appol'taient des obstacles de toutc 
espece a la levée des quinze millions frappés 
sur les anciennes families nobles pou!' les be
soins ele l'armée. Rapinat prit sur lni de pm
gel' le gouvernement et les administrations 
helvétiques. Par une lettre du ::>.8 prairial ( 16 
juin J, il demanda au gouvernement helvétique 
la délllissioll de deux dircetems. les nommés 
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¡by el Pfiffer, eeHe du ministre des affaires 
étl'allgeres, et le renouvellement des ehambres 
administratives de Lueel'l1e et de I~erne. Cette 
demande, faite avec le ton d'llIl ordre, ne 
pouvait etre refusée. Les démissioIls fnrent 
données sur-le-ch:uIIp; maÍs la rudesse av('c la
quelIe se conduisit llapillat fit élever de llOll

veanx eris, et mÍI tous les torts de son cóté. II 
compromettait en effet son gOllvernement, en 
violant ouvertement les formes ponr faire des 
changcments qu'il eut été faeile d'obtenir par 
d'autres moyens. Sur-Ie·ehamp, le direetoire 
franc;ais éerivit au direetoire beIvétiqllC ponr 
désapprouver la condnite de Rapinat, et ponr 
donner satisfaetion de eette violation de tontes 
les formes. Rapinat fut rappelé; néanmoins les 
membres démissionnaires demeurerent excluso 
Les conseils helvétiques l1ommerent, pour l'em
placer les clcux' directenrs démissiouuaires, 
Ochs, l'auteur de la constÍlutioH, et le co!ollel 
Laharpe, le fréredu gélléral mort en Halie, run 
des auteurs de la révolutiotl dll canton de Vaud, 
et l'un des eitoyens les plus probes et les mieux 
intentionnés de son pays. 

Une allianee offensive et défensive fut con
clue entre les répllbliques helvétique et fran
c;aise le 2 fructidor (19 aoút). D'apres ce tl'aité, 
eeHe des deux priissanccs qui était en guerre, 
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;lvait droit de requérir l'interventioll de l'alltre, 
el: de lui demander un secours, dont la force 
devait etre déterminée suivant les cireon
stances. La puissance requérante devait payer 
les tronpes f(¡urnies par l'autre; la libre na
vigation de tons les fleuvcs de la Suisse et de 
la France était réciproqucment stipu1óe. Deux 
routes devaient etre ouvertes, I'une de Frailee 
a la Cisalpine, en traversant le Valais et le 
Simplon, l'autre de France en Souabe, en re
montant le Rhill et en suivaIlt la rive Ol'ien
tale du lac de Constance. Dans ce systeme des 
républiques unies, la Franee s'assurait deux 
grandes routes militaires pour se remIre dans 
les états de ses alliés, et etre en mesure de 
déboucher rapidement en Halle Oil en Alle
mague, Ou a dit que ces deux routes transpor
taien t le théatre de la guerre dans les états 
alliés. Ce n'étaient pas les routes, mais 1'al
liance avec la France qui exposait ces états a 
devenir le thé;1tre de la guerreo Les routes 
n'étaient qU'1l1l moyen d'accourir plus tot et 
de les protéger a temps, en prenant l' o[Úm

sive en Allemagne ou en Halie. 
La ville de Geneve fut réunie a la France , 

ainsi que la ville de l\Iulhausen. Les haiHiages 
italiells, qui avaient long-temps hésité entre 
la Cisalpine et la n'publique helvétiqlle 1 se dé· 
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c1arerent pour cellc-ci, et voterent leur l'éu
n ion. Les ligues grises, que le directoire au
rait voulu réul1ir a la Suisse, étaient partagées 
en deux factions rivales, et balanc;:aient entre 
la domination autriehicnne et la domination 
helvétique. Nos troupes les observaíent. Les 
moines et les agents {~trangers amen eren t un 
nouveau désastre dans l'Underwalden. lis nrent 
soulever les paysans de eette vallée contre les 
tl'Oupes frall<;:aises. Un combat des plus achal'
nés eut líen a Stanz, <"t i1 faUnt mettre le fen a 
ce malheureux bourg pour en chasser les fa
natiques qui s'y étaient établis. 

Les memes difficultés se présentaient de 
l'autre coté des Alpes. Une espece cl'anarchie 
régnait entre les sujets des nouveaux états et 
leurs gouvernements, entre ces gouvernements 
ct nos armé es , entre nos amhassadeurs et nos 
généraux. C'était tlne épouvanlable coufusion. 
La petite république ligllrielllle était acharnée 
contre le Piémont, et voulait a tOllt prix y intro· 
dnire la révolutioIl. Granel nombre de elémo
erates piémontais s'étaip,nt réfugiés dans son 
sein, et en étaient sortis armés et organisés, 
ponr faire des incursions dans leur pays, et cs
sayer d'yrenverser le gouvernement royal. Une 
autre hande était partie du eoté de la Cisalpine, 
et s'était avancée par Domo-d'Ossola. Mais ces 
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telltatives furent repotlssées, et une fou1e ele 
victimes inutilement sacrifiées. La républiqlle 
ligurienne n'avait pas renoneé ponr eela a har
celer le gouvernernent de Piemont; elle rc
cueillait et armait el€) nouvcanx réfugiés, et 
vonlait elle-mellle [tire la gnerre. Notre mi
nistre á Genes, So1Ín, avait la plus grande 
peiue á la contenil'. De son coté, noire mi
nistre a Turin, Gillguené, n'avait pas moins 
de peine a répomlre aux plaintes continueilcs 
<1u Piérnont, et a le moclérer dans ses projets 
de vengeance contre les patriotes. 

La Cisalpine était dans un désordre effrayant. 
Bonaparte en la constitllant n'avait pas eu le 
temps de calculer exacternent les proportions 
qu'il aurait faUn observe1' dans les divisions du 
te1'ritoire et dans le nombre des fonctionnai
res, ni ti' organiscr le régime municipal et le 
systeme financiero Ce petit état avait a lui seul 
deux ccnt qllarante rcprésentants. Les dépar
tements étant trop nombreux, il était dévoré 
par une multitude de fonctionnaires. Il n'avait 
aucun systcrne róguliet' ct uniforme d'impOts. 
Avec une richesse considérable, ii n'avait point 
de finan ces , et il pouvait· a peine suffire a 
]layer le subside convenu pour l'entre1Íen de 
lIOS armées. Du reste, sous tons les rapports, 
la coufusion était au comble. Depuis l'exclu-
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sion de quelques membres dn cOllseil, proIloll
cée par Berthier, lorsqll'il avait fallu faire ac
cepter le traité d'alliance avec la France, les 
révolutionnail'es l'avaieut empol'té, et le lan
gage des jacobins dominait dans les couseils et 
les clubs. N otre arméc secondait ce mouve
ment et appnyait toutes les exagérations. 
Rrune, apres avoir achevé la somnissioll de la , 
Sllisse, était retourné en ltaIie, ou iI avait re«;;u 
le commandement général de toutes les troupes 
fran9aises, depuis le départ de Berthier pour 
I'Égyptc. Il était a la tete des patrio tes les plus 
véhéments. Lah.oz, le commalldant des troupcs 
lombardes, dont l'organisation avait été com
mencée sous Bonaparte, abondait dans les 
memes iclées et les memes sentiments. Il cxis
tait, en ontre, d'autres callses de désordrc 
dans l'inconduite de nos officiers. lIs se com
portaient dans la Cisalpínc comme en pays 
conquís. Ils maltraitaicnt les haLitants, exi
geaient des logements qui, d'apres les traités, 
ne leur étaient pas dus, dévastaient les liellx 
qu'ils habitaient, se permettaient souvent des 
réquisitions comme en lemps de guerre, ex
torquaient ele l'argent des administrations lo
cales, p uisaient dans les caisses des villes saIlS 
alléguer aUCllne espece de prétexte que leur 
bon plaisir. Les commandants de place exer-
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l:aiclIt surtout des exaetions intolérables. Lt' 
eommandant de Mantoue s'était pcrmis, pal' 
exemple, d'affermer :1 son profit la peche dI! 
lae. Les généraux proportionnaient leur exi
genee a lenr grade, et inclépendamment de tout 
ce qu'ils extorquaicnt, ils 6isaicnt avec les 
comp:1glJics des profits scandaleux. CcHe (l'll 
était charg¡'~c d'approvisionner l'armée en Ita
lie, abandonnait aux états-majors quarante 
pour cellt de bénefice; et 00 peut juger par la 
de ce qu'elle devait gagnel' pour f~lire de pa
ff~ils aV<lllt;¡ges a ses proteeteurs. Par l'effet 
des désertiolls, il n'y avail pas claus les rangs 
la moitié des hommes portés sur J es états, de 
maniere que la république payait le double de 
ce qu'elle amait duo Malgré toutes ces mal
versations, les soldats étaient mal payés, et 
la solde du plus grand nombre était arriérée de 
plusieurs mois. Ainsi, le pays que Hons ocen
pions était horriblement foulé, san s que nos 
soldats s'en trouvassent mieux. Les patriotes 
cisalpins toléraicnt tous ees désordres sans se 
plaindre, paree que l'état-major lem pretait 
son appm. 

ARome, les choses se passaient mieux, Lit, 
une commission, eomposée de Daunon, Flo
rent ct Faypoult, gouvernait avee sagesse et 
prohité le pays affranchi. C('S trois hommes 
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avaient composé Ulle constitution qui avait 
été aooptée, et qui , sallf quelqucs différences, 
et les noms qui n'étaient pas les memes, res
semblait exactement a la constitution fran
c:;aise. Les directeurs s'appelaient des consuIs, 
le conseil des anciellS s'appelait le sénat; le se
cond conseil le tribunat. l\Iais ce n'était pas 
tout que de donncr une COl1stitution, il fallait 
la mettre en viguenr. Ce n'était pas, comme 
OH aurai L pu le croirc, le fanatisme des Romains 
qui s'opposait a son établissement, mais lcur 
paresse. n n'y avait gllt're d'opposants que 
dans quelques paysans de l'Apcnnin, pousscs 
par les moines, et dll reste faciles a soumettre. 
Mais il y avait dan s les habitants de Rome, 
appclés a composer le consulat, le sénat et le 
tribunat, une insouciance, une inaptitude ex
treme au travail. n fallait de grands efforts 
pOllr les décider a siégel' de deux jOlll'S I'un, 
et ils voulnient absolument des vacan ces pour 
l'été. A ceHe paresse il faut joindre une inexpé
rience et une incapacité absolues en fait d'ad
ministratioIl. Il y avait plus de úle dans les 
Cisalpins, mais c'était dn úle sans lumieres el 

sans mesure, ce qui le rcndait tout allssi fll
neste que l'insouciancc. Il était a craindrc que, 
des le départ de la commissioll fr:lw;:;¡jsc, le 
gOllvernemcu t i'umain tomh:\t ell disso!utioll, 
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par l'inaction ou la retraite de ses mcmbres. 
Et cependant on aimait beaucollp les places 
;'1 Home, on les aimait comme on le fait dans 
tout état sans industrie. 

La cornmission avait mis fin it tOlItes les 
malversatiolls qlli avaient été commises an 
premie!' moment de notre entrée a Rome. Elle 
s'était empal'(~e de la gestioll des finances, et 
les dirigeait ave e probité et habileté. Faypoult, 
qui était un administratenr integre et capable, 
avait établi pour tont l'état romain un systeme 
d'impóts fort bien entcndu. Il était parvel1ll 
ainsi á suffir'c aux besoins de notre arméc; il 
avai t payé lotl t l'arriéré de solde non-seu[emen t 
a l'armée de Rome, mais encore á la division 
cmbarquée a Civita-Vecchia. Si les finances 
eussent été conduites de la meme maniere dans 
]a Cisalpinc, le pays n'eút pas été foulé, et 
nos solda Is se [[lssent trotl vés dans l'abondance. 
L'aulorité militairc éta;t á Rome entiercmellt 
soumise a la commission. Le général Saint-Cyr, 
qui avait remplacé Masséna, se distinguait par 
une sévere probité; mais partageallt le goút 
d'autorité qui devenait génél'al chez tous ses 
camarades, iI paraissait mécontent ti' etre sou
mis a la commission. A l\IiJau surtont, OH 

était fort prll satisfait de tout ce qui se faisait 
~ ROllw_ Les rlémocrates italif'TI,'" étaient irrités 
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de voir l(~s démocrates romai liS, allllld ('·s O!l 

contenus par la cOlllmission. L'état-major (rall· 

~:ais, duquelrelevaient les divisions statioIlnées 

á H.ome, voyait avec peine une riche partie des 

pays conquis lui éclwpper, et sOllpirait aprés 

le moment Ol! la commissiOl1 quilterait ses 

fonctions. 

Gest á to1't qu'on ferait [lU clirectoire fral1-

'{ais un reproclw du (Msordrc qni l'égl1ait dalls 

les pays alliés. Ancunc volonté , si fortc qu'elk 

[ut, n'anrait pn empecher le débordemcllt dc'; 

passioJls qui les t1'ouhlaient; et quant allX cxac

tions, la volonté de Napoléon lui-mcrne n'a pas 

réussi a les empecher dan;; les provinccs COll

Lluises. Ce qU'UB seul indiviJu, pleill <le génir~ 

et de vigueur, n'aurait pu exécuter, un gou

vernement composé dc cinq membres, ct pIad' 

~l des distances irnmenscs, le pouvait Cllcore 

rnoins. Cepcndant iI y avait dans la majorit(\ 

d~ notrp directoirc, le plus graJl(1 zólf~ ;( a~sll

rer le Lien-etre des T10uvdles rp¡mbliques, et 

la plus vive in<1ignaüon contre l'insolcnce et 

les concussions des généraux, contre les vols 

rnanifestes des com pagnies. Exccpté llarras, 

qui était de moitié dans tOtlS les profits dps 

compagnies, qui était l'espoir de tons les 

bronillons de ~Iilan, les quatr~ autrC's dircc

tpurs (lénolH:-aient ;1yeC la plus grande ("llel'giv 



ce qui se faisait en ltalie. Larévcllicre surtout, 
dont la sévere probité était révoltée de tant 
de désordres, proposa au direetoire un plan 
qui fut agréé. Il voulait qu'une commission 
eontinuih a diriger le gouvernernent romain, 
et a eontenir l'aulorité militaire; qu'un ambas
sadeur [út envoyé a Milan, pour y rcprésenter 
le gouyernernent fraw:;ais, et y enlever toute 
inflncnce a l'état-major; que cet ambassadeur 
[út chargé de faire a la eonstitution eisalpine 
les ehangements qu'elle exigeait, comme de 
réduire le nombre des divisions locales, des 
fonctionllaires publies, et des membrcs des 
conseils; qu'enfin cet ambassaclcllr eút pour 
adjoint un adrninistrateur, capable de créer un 
systeme d'impot et de eomptabilité. Ce plan 
fut adopté. Trouvé, naguere ministre de Franee 
á Nap!es, et Faypoult, l'un des memBres de 
lacomlnission de Rome , rurent cllvoyés a Mi
lan pOlIr exécuter les mesures proposées par 

Larévcll iere. 
Trouvé devait, aussit6t qu'il scrait arrivé a 

M.ilan, s'entourer des hommes les plus éclairés 
de la Cisalpine, et convenir avec eux de tous 
les changements qn'il était néeessaire de faire 
soit a la constitution, soit au lwrsollnel dn 
gouvernement. Il devait ensnite, qualld tous 
ces changemenls seraient ;uretés, les f::rir(' 

\ l~ 
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proposer dans les conseils de la Cisalpine, par 
des déplltés a sa dévotion, et all besoin les 
appayer de l'autorité de la Franee. 11 devait 
eependant cacher sa main autant qu'il serait 
possible. 

Trouvé, rendu de Naples a lHílan, y fit ce 
qll'on lui avait ordonné. Mais le secret de sa 
mission était difficile a gan}er. On suL bientul 
qu'il venait changer la constitution, et surtout 
réduire le nombre des places de toute espece. 
Les patriotes, qui sentaient bien, a la con
duite de l'ambassadeur, que les réductions 
porteraient sur eux, étaient furieux. JIs s'ap
puyerent sur l'état-major de l'arméc, fort Ín
disposé lai-meme contre l'autorité nouvel1e 
qu'il lui fallait subir, et on vit s'établir une 
luUe scandalellse entre la légation franvaise el 
l'état-major fran<.;ais, entourédes patrio tes ita
liens. Trouvé et les hommes qlli se rendaicnt 
chez lUÍ, furent dénoncés avec une extreme 
violenee dans les eonseils cisalpins. On pré
tendit que le ministre franpis venait violer la 
constitlltion, et renouveler 1'un de ces actes 
d'oppression que le directoire avait exereés 
sur toutes les républiques alliées. Trouvé es
suya des désagréments de toute espece, de la 
part des patrio tes italiens et de nos of6ciers. 
Ceux-ci se conduisirent avec la derniere illdé-
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cence, dans un ba1 qu'il donnait, et y callsc
rcnt le plus grand scalldale. Ces seenes étaient 
dóplorables, surtout a cause de l'effet qu'elles 
produisaient sur les ministres étrangers. Non
sculement on lenr donnait le spectacle des 
plus ftlcheuses divisions, mais on les insultait 
dans les dlners diploma tiques , en buvallt, a 
lcur face, a l'extermination de tous les rois. 
Le plus véhément jacobinisme régnait a Mi
lan. Brune et Lahoz partirent pour Paris, afin 
d'aller se ménagcr l'appui de Barras. Mais le 
directo ir e ,averti d'av<lncc, était inébranlable 
dans ses résolutions. Lahoz cut l'ordre de re
partir de París, a l'instant méme ou iI arri
vait. Quant a Rrune, iI lui fllt preserit de 
retourner a Milan, et d'y coneourir aux chan
gements que Trouvé a11a1t faire exéeuter. 

Aprcs avoir accompli les diverses modifica
t10ns néccssaires a la constitution, Trouvé as
sembla chez lui les députés les plus sagcs, et 
les leur soumit. lIs les approuverent; mais le 
déchalnement était si grand, qu'ils n'oserent 
pas se charger de les proposel' eux-memes 
aux dcux cOllscils. Trouvé fllt done obligé de 
déployer l'autorité fraw;:aise, et d'exercer os
tensiblement un pouvoir qu'il anrait vouln ca
cher. Du reste, peu importait, au fonu, le 
modc employé. n eút {~té absurcle a la France, 

I '}, 
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qui avait créé ces républiques llollvellcs ct 
qui les faisait exister par son appui, de ne pas 
profiter de sa force pour y établir l'ordre 
qu'elle croyait le meilleur. Le facheux était 
qu'elle n'eút pas hit le mieux possible des le 
premier jour et en une seule fois, afin de ne 
plus etre obligée de rcnonvcler ces actes de sa 
tOllte-puissance. Le 30 aoút (13 fructidüI' an VI), 
Trouvé assembla le directoire et les dellx con
seils de la Cisalpine; il leur présenta la nOll

velle constitution et tOl/tes les lois administrati
ves et financieres que Faypoult avai t prép;¡rées. 
Lesconseilsétaientrédui ts de dellx cen tqual'allte 
a cent víngt membres. Les individlls ~l COllSer
ver dan¡¡ les conseils et le gouvernement étaient 
désignés. Un systcme d'impots rógulier élait 
établi. Il y avait des impots persolluels el ill
directs, systeme qu'on essayait d'établir dalls 
le moment en France, et qlli déplaisait ueall
coup aux patl'ioles. Tous ces changements fu
rent approuvés et adoptés. Brune avait été 
obligé de fournir l'appui des troupes franc;ai
ses. Aussi la cotere des patriotes cisalpins fut
elle vaine, et la révolution se fit sans obsta
eles. Il fut décidé en outre, qu'une pl'ochaine 
convocation des assemb lées primaires aUI'ait 
lieu, pour approuver les challgelllenLs faits a 
la conslitntiou. 
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La tache de Trouvé était achevée; mais le 
gouvernement fran~ais voyant le soulevemcnt 
que ce ministre a vait excité, pensa q u'iI n' é
lait pas possible de le laisser dims la Cisalpine, 
qu'il fallait lui donner llIle autre ambassaue, 
et enYoyer a ~Iilalt un homme étrangcr allX 

dCl'niCres querelles. 1\Ialheureusement le di
l't'ctoire se laissa irnposer un eÍ-elevant mern
hre des jaeobins, qlli était devcnu un SOllp!(, 
et Das eourtisan de Barras, qui avait été asso
cié par luí an trafic des compagnies, et pIaeé 
sur la VOle des honneurs; c'était FOllChé, dont 
Barras surprit la nomination a ses collegues. 
Fouché partit pour remplacer Trollvé, et ce
luí-el dut se rendre a Stuitgard. l\lais Brune, 
profitant du départ de Trouvé, se permit, 
avec une audace qui n'est explicable que par 
la liceuee militaire ql1i régnait alors, dc faire 
a 1'0uvragc du ministre de Franee les plus 
graves challgelllents. 11 exige a la démission de 
trois des directeurs nomJ1lés par Trollve; il 
changea plusieurs ministres, et fit différelltes 
altérations a la constitutiou. L'un des trois di
recteurs dont iI avait demandé la démissiOll , 
Sopranzi, ayant eourageusemellt refusé de la 
dOlluel', iI le 11t saisir de force par ses soldats, 
el :ll'raclwr du palais <In gouvernement. II se 
Idta cllsuite de cOllvoquer les assemblées pri-
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maires, ponr lenr faire approllver l' cenvre de 
Trouvé, modifiée comme elle venait de l' etre 
par lui. Fonché, qui arriva dan s cet intervalle , 
aurait dli s'opposer a cette convention, et ne 
pas permettre qu'on fit sanctionner des chan
gements que le général n'avait pas eu mission 
de faire; mais iI laissa Brune , agir a son gré. 
Les modifications de Tronvé, et les moclifica
tions plus récentes de Brune, furent appron
vécs par les assemblées primaires, soumises 
a la fois au pouvoir militaire et a la violence 
des patriotes. 

Quand le directoire fran<{ais apprit ces dé
tails, il ne faiblit point. Il cassa tOllt ce qu'a
vait fait Brunc, iL le destitua, et chargea Jon
bert d'aller rétaLlir les choses dans l'état ou 
les avait mises Trouvé. Fouché fit des objec
tions; iI prétendit que la constitution UOll

velle, étant approuvée avec les challgemcnts 
que Brune y avait apportés, iI serait d'un mau
vais effet d'y revenir encare. 11 avait raison, 
et il gagna meme Jaubert a son avis. Mais le 
directoire ne devait pas souffrir de pareilles 
hardiesses de la part de ses gónéraux, et sur
tout il ne devait pas leur permettre d'exercer 
un pareil pouvoir clans les états alliés. Il rap
pela Fouehé lui-méme, qui, de eeHe maniere. 
He passa que peú de jours dans la Cisalpillc. 
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et i1 ordonna le rétablissemcnt intégral de la 
constitution, telle que Trouvé l'avait faite al! 
110m de la Franee. Quant aux individus aux
q uels Brune avait arraché lenl' démission, on 
les engagea a la renouveler, ponr éviter de 
nouveaux ehangements. 

La Cisalpine resta dOlle eonstituée comme 
le dil'ectoire avait voulu qu'eIlc le fút, sauf la 
dcstitution de quelques individus changés par 
Brune. l\lais ces ehangements continuels, ces 
tiraillcments, ces luttes de nos agents eivils el 

lllilitaircs, étaient du plus déplorablc effet, 
dl~courageaient les nouveaux peuples affran
chis, déconsidéraient la répnblique -mere, et 
pronvaient la difficulté de maintenir tous ces 
eorps dans leur orbite. 

Les événements de la Cisalpine furent gra
vement reprochés au directoire, cal' il est 
d'usagc de tout changer en griefs contre un 
gouvernement qu'on attaque, et de lui faire 
un crime des obstacles meme qu'il rencontre 
dans sa marche. La double opposition qui 
commenc;ait a reparaitre dans les conseils at
taqlla diversement les opérations exécutées en 
italie. Le theme était tout simple pour l'op
position patriote : on avait commis un aUen
tat, disait - elle, contre l'indépendanee d'une 
république alliée; OIl avait memc eommis une 
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j l1[ractioIl aux lois fra lH,:ai ses , cal' la const j tu
lion cisalpinc qu'on venait d'altórer était ga

raBtie par un traité d'alliance, et ce traitó, 
approuvé par les conseils, 11e pouvait etre Cl1-
freint par le directoire. (Juant a l'opposition 
cOl1stitutionnelle, ou 1ll0délÚ~, il t':tait naturel 
de s'attendrea son approbatj()J1 plut()t qU'il ses 

reproches, paree que les c1wngcllIents f1Íls 

dans la Cisal pine étaicnt dirigés contn~ les pa
¡riotes exclusiI:'i.l\Iais dans eelle partie de 1'op
position se trouvait Lucien Bonaparte. Il 
cherchait des sujets de querelle au gouverne
ment, et il croyait d' ailJeurs devoir défcndre 
l'cenvre de son frere, attaquée par le Jiree
toire. Il cría, comme les patriotes, que l'indé
pendance des alliés était altaqllée, qne les 
traités étaient violés, etc. 

l,es dellx oppOSitiOllS se prononyaient plus 
Ollverternellt de jour en jO[lI'. El/es COllllllen

(:aient a contester au dil'ectoire ccrtaiues at
trilJUtious dOllt i1 avait été pourvu par la loi 
du I9 fructidor, et dOllt il avait quelquefois 
fait usage. Ainsi eette loi lni donnait le oroit 
de fermer les clubs, OH ele supprimer les jour
llallX, dont la direetioll luí paraltrait clauge
reuse. Le direetoire avait fermé quelques dllb~; 

devenus trop violellts, Oll 5uppl'im{~ que/qucs 
journaux qui avaient dOlllj(': des llonV('l!ps 



fausses f't imaginées évidemment dan s UllC 

intention mnlveillante. II y eut un journal, en
tre autres, qui préteIldit que le directoire allait 
réunir a la Franee le pays deVaud : le direc
toire le supprima. Les patriotes s' éleverent 
contre cettc puissanee arbitraire, et demande
rent le rapport de plusicurs des articles de la 
loi du J 9 fructidor. Les conseils décideren t 
que ces articles resteraient en vigueur jusqu'a 
l'(~tablissemellt (¡'une loi sur la prcssc; et Ull 

travail fut oruonné pour la préparation de 
celte loi. 

Le directoire essuya égalcment de fortes 
cOlltradictions en maticre cite finances. 11 s'agis
sait de clore le budget de I'an VI (I 797' 1798), 
et de pro po ser celui de l'an VII ('798-1799)' 
Celui de l'an VI avait été fixé a 616 millions; 
lila ¡s sur les 616 millions, iI Y avait eu un dé
ficit de 62 milliolls, et, outre ce déficit, un 
arriéré cODsidérable dans les rentrées. Les 
créanciers, malgré la solennelle promesse d'ac
quitter le tiers consolidé, n'avaient pas été 
payés illtégralemellt. Oll décida qu'ils rece
vraient en paiemcnt de l'al'l'iéré, des bOllS rc
cevables en acquittement des impots. Il fallait 
fixer sur-lc-champ le budget de l'an VJI, chlls 
Jequel on allait entrer. Les dépenses furent 
JITetécs a 600 rnilliolls, salls la suppositioll 
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d'une nouvelle guerre eontinentale. Il falIut ré
duire les eontributions fOllcÍere et personnelIp, 
heaucoup trop fortes, et élever les impots du 
timbre, de l'enregistrement, des douancs, etc. 
On décréta des eentimes addítionnels pour les 
dépenses locales, et des octroís aux portes des 
villes pour l'entretien des h6pitaux et autres 
établissements. Malgré ces augmentations, le 
ministre Ramel soutint que les impots ne rcn
treraient tont au plus qu'aux trois quarts, a 
en juger par les années précédentes, et que 
c'ótaít les exagérer beallcoup que de portcr 
les rentrécs cffectives a 450 OH 500 milliolls. 
H demanda done de nouvelles ressourees, pour 
eouvrir réellement la dépense de 600 míllions; 
il proposa un impot sur les portcs et fenetres, 
et un ¡mpot sur le sel. Il s'éleva a ce sujct de 
violentes cOlltestations. 011 d{~eréta l'impot sur 
les portes et fenetres, et 011 prépara un rapport 
sur l'impot du sel. 

Ces eontradictions n'avaíent ríen de facheux 
en ellcs-memes, mais elles étaient le symptome 
d\me haine sourde, a laquel1e il ne fallait que 
des malheurs publies pour éclater. l.e direc
toíre, parfaitement instruit de l'état de l'EtI
rape, voyaít bien que de nouveaux dangers se 
préparaient, et que la guerre allait se ral1l1-
mer sur le cOlltiilent. 11 He pouvait gucre plus 



lllRECrOIRE ([ 798). 

en dOlJter au mouvement des différents cabi
nets. Cobcntzel et Repnin n'avaient pu arra
cher la I1russe a sa neutralité, et l'avaient 
quittée avec un granel mécontentement. Mais 
l>aul I er

, complétement séeluit, avait stipulé 
un traité d'alliance ave e l'Autriche, et on di
sait ses trotlpes en marche. L'Autriche armait 
avec activité; la cour de N aples ordonnai t 
l'enrolement de toute sa population. Il eut été 
de la plus grande imprudence de ne pas faire 
de préparatifs, en voyant un pareil mouve
ment, depuis les bords de la Vistule jUSqU'il 
ceux dll Volturne. Nos armées étant singulie
rement diminuées par la désertion, le direc
toire résolut de pourvoir a leur recrutement 
par une grande institution , qui restait encore 
a créer. La convention avait puisé deux fois 
dan s la population de la France, mais d'une 
maniere extraordinaire, sans laisser de loi per
manente pour la levéc anuueIle des soldats. En 
mars 1793, elle avait ordonné une levée de 
trois cent mille hommes; en aoút de la meme 
année, elle avait pris la grande et belle réso
lution de la levée en masse, génération par 
génüation. Depuis, ]a république avait existé 
rar cette mesure seule, en for<:ant a rester 
sous les drapeaux ceux qui avaient pris les 
armes il cette époquc. Mais le feu, les mala-
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tites en avaient détrllit un grand nombre; le< 
paix en avait ramené un grand nombre encore 
dans leurs foyers. On n'avait délivré que dom"e 
mille congés, rnais iI y avait eu dix fois plus de 
déserteurs; et il étai t difficile el' etre sévcre cn
vers des hommes qui avaicut dMeIH!It pelldant 
sixannéesIcurpatrie,et qui !'avaicnt fiút triolll
pber de l'Europe au prix de ¡eur sango Les C~l' 

dres restaicllt, et ils étaient excellents. Il fallait 
les remplir par de nouvelles levé es , et pren
tire, non pas une mesure extraordinaire et 
temporaire, mais une mesure géll(~rale ('t per
manente; il fallait relldre une Ioi, enfin, guí 
devint, en quelque sorle, partie inhércnte de 
la constitution. On imagina la eonscription. 

Le général Jounlan fut le rapporteur de eeHe 
loi grande et salutaire, dont OH a abusé comme 
de toutes les choses de ce monde, mais quí 11' en 
a pas moins sauvé la Frallce et porté sa gloire 
all comble. Par cetle loi, chaq lIC FraIH:ais fllt 
déclal'é soldat de droit, pendant une époque de 
sa vie. Cette époquc était de v ingt a vingt-einq 
alls. Les jeunes gens arrivés a cet ttgc étaicnt 
partagés en cinq classes, annécs par annécs. 
Suivant la nécessité, le gonvcrncment appc
bit des hommes en commell<;ant par la pre
miere clas5e, celle de villgt allS, et par les plus 
¡cunes de chaque classe. 11 potlvaít sllccessi\'t' 



DlIiFCTOIHF. \ 179t) í. 

ment appelcr les cinq c1asses, au fnr et a 
mesure des besoins. En temps de paix, les 
cOllscrits étaicnt obligés de servir j usqu'á Yingl
cinc¡ ans. Ainsi la clurée du ser'vice des solc1ats 
variait d'llne année á cinC{, suivant qu'ils 
avaient été pris de villgt-cimJ á vingt am. En 
temps de gU{'l'rc, cctte durée était illimitée; 
c'était an gouverllement Ú déJivrer des congés, 
quand il croyait le pouvoir sans inconvénieul. 
11 n'y avait d'cxemptioll d'aucl1ne espece, ex
cepté ponr ceux qui s'¿'taient mariés avant la 

loí, Ol! qlli avaient déjá payé leur detle dans 
les gllcrres précédentes. Cette loi pOlll'Yoyait 
ainsi allX cas orclinaires ; mais dans les cas ex
tramdinaires, lorsque la patrie était décIarée 
en danger, le gouvernement avait droit, comme 
en 93, sur la popnlation entiere; et la levée 
cn masse recommelH;:ait. 

ecLte loi fut adoptée saIlS opposition, et COI1-

sidérée cornme I'une des plus importantes créa
tíons de la révolution ". Sur-le-champ le direc
toire demanua á en faire usage, et réclama la 
levée de deux cent mille conscrits, pour COJll

pléter les armées et les mettre sur un piee! 
respectable. Cette demande fllt accoI'dée pal' 
acclamatioDs le 2 vendémiaire an YIl (23 sep
It'rnbre J798). Bien que les dellx ()ppositioll~ 

'EII,' fllt )'('lIfl,,(' 1,' H) fl'lwtidol';I" re ('J ".'"t,·mrm·' 
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cOlltl'ariassent souvent le directoire, par hu
Hleur ou jalousie, cepelHlan t elles voulaient 
que la république conservat son ascendant en 
présence des puissances de l'Europe. Une levée 
d'hommcs exige une Jevéc d'argent. Le dirce
toirc demanda, en sus du hudget, 125 millioI1s, 
dont 90 pour l'équipement de dcux eeut mille 
conscrits, et 35 pour réparer le dernier dé
sastrc de la marine. La question était de savoi r' 
ou on les prendrait. Le ministre Ramcl pro uva 
que les Lons pour le remLoursement des deux 
tiers de la dette étaient rentrés presquc en to
talité, qu'il restait 400 millions en Liens na
t Íouaux, lesquels étaient liLres par cOIlséquent, 
ct pouvaient etre consaerés aux nouveaux. Lc
soins de la répnbli.que. On décréta en eonsé
quenee la mise en vente de 125 millions de 
Liens l1atiol1aux. Un donzieme devait etre payé 
eomptant, le resle en oLligations des acqué
reurs, négociables á voJonté, et payables suc
cessivemcnt dans un délai de dix-huit mois. 
Elles devaient porter intéret a cinq ponr eent. 
Ce papier pouvait équivaloir a nn paiement 
all comptant, par la facilité de le donner aux 
compagnies. Les biens devaient etre venclus 
huit fois le revenn. Cette ressource ne fut pas 
plus contesté e que la loi de rccrutemcnt, dont 
,'\le était la conséqnence. 
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Le directoire se mit ainsi en mesure de I'(~
pondre aux rnenaces de l'Enrope, et de soute
ni!' la dignité de la république. Deux événe
ments de médiocre importancevenaient d'avoir 
lieu, 1'11n en Irlande, l'autre a Ostende. L'Ir
lande s'était soulevée, et le directoire y avait 
envoylS le général JIumhert avec rruinze cents 
hommes *. Malbeureusell1ent un envoi de foncls 
que devait faire la trésorerie ayant ¡~té retardé, 
une se conde division de six miUe hommes, 
commandéc par le général Sarrazin, n'avait pu 
mettre a la voile, et Humbcrt était resté sans 
applli. Il s'était maintenu long-temps, et assez 
pour pl'onver que l'arrivée du renrort attenda 
aurait changé enticrement la face des cllOses. 
l\1ais, apres une suite de combats honorables, 
il venait d' etre obligé de mettre bas les armes 
avec tout son corps. Un échec de meme na
ture, essuyé par les Anglais, venait de com
penser cettc perte. Les Anglais veIlaient par 
intervalles lancer queIques bombes sur nos 
ports de l'Océan. lis voulurcnt faire un dé
barquement a Ostende, pou~ détruire des éclu
ses; mais, poursuivis a outrance, coupés de 
leurs vaisseaux, ils furent pris an nombre de 
dellx mille hommes. 

* 11 dc"barqua le 5 frlletidol' (~~ aOllt; et fllt battu f't fait 
pri;,olltlit'r le ?? (R septembre) par le gl'w;ral Cornwalis. 
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nien que I'Autriche eút cOlltracté une al
]iauce avec la Russie et avec l'Angletcrrc, et 
qu'elle put compter sur une armée russe et slIr 

uu subsíde anglais , néanmoills elle hésitait cn
core a rentI'er en llltte avec la r(~publiqlle frau
caise.L'EstnagIlP, (fui voyaít avec l)cine l'illcen-
!l y '1. ... 

die rall[[mt~ sur le cOlltinellt, et qui craignait 
également les progrés du sysleJlH:' réplIolicain 
et sa ruine, cal' dans un cas elle pouvait etre 
révollltionnée, et dans l'autre punie de son 
alliance avec la France, rEspagne s'était inter
posée de nonveau pOllr calmer des adversaires 
irl'ités. Sa m!'>diatioll, en provoquant des dis
cussions, en faisant naltre quel(lue püssioihté 
d'arrangement, amenait de nouvelles hésita
tions a Vienne, ou du moins de nouvelles len
teurs. A Naples, oú le úle était [lIribolld, on 
t~tait indigné de tout délai, et on voulait trou

ver une maniere d'engager la luttc, pou!' forcer 
}' Autriche a tire!' le fer. La folie de cette pctite 
conr était san s excmple. Le sort eles Hour!Jons 
était, a cette époqlle, d'etre conduits par leurs 
femmes a toutes les fautes. On en avait vu 
trois a la foís dans le merne cas : LOllís XV 1, 
Charles IV et Ferdinand. Le &ort de ]'infortullé 
Louis XVI cst conIlll. Charles IV et Ferdinand, 
q uoique par des Yuics diff(relltcs, étaiellt en
Ir;¡lnés, par la \lH~me inflnence, á un(~ minI' 
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im~vitable. On avait fait prendre au pellple ele 
.Naples la cocarde anglaise; Nelson était traité 
~()mme un dieu tutélair~. On avait ordollué 

la levée du cinquieme tIe la p()1~H11ation, espece 
d'cxtravagauce, cal' il eút snffi d'en bien armer 
le cinquaJltienH~, pOlI!' prendre rang parmi les 

lHl;s~a¡¡ccs. Chaquc couvent devait fcul'uir un 
cava1ier éc¡uipé; Ulle partie des biells da dcrgé 
avait (',té mise en vente; tous les impots avaiell t 
¡~~té dOllbl(~s; enfin ce faiseur de projets mal

helll'cllx, dont tOIlS les plans militaircs avaient 
:iÍ. mal r{~ussi, eL que la destinéc réservait ~l 

des revers d'une si étrange espcce, .:\Iack avait 
.~té demandt~ á Naples pour etre mis ;\ 1.1. tete 
<le l'armée napolitaine. On luí déccrna le triom
phe avant la victoire, et 011 lui donna le titre 
de libél'ateur de l'Italie, le meme qu'avait porté 
Ilollap;¡rte. A ces grands lIloyens on ajoutait 
des llellv:¡i/l(~S :'t lous les saínls, des prieres a 
saín! Jally¡pr, ct des suppliccs contl'e ceux qui 
élaient soup\,olll1és de partager ks opinions 

fl'<llH;aises. 
La petite ('our de Naples continuait ses in

trigues (~ll Piélllont el en Toscane. Elle voulait 
que les Piémontais s'insurgcasscllt sur les dcr
... ¡iTes de l'armée qui gardait la eisalpille, ct 
les 'foscans sur les d(~rrieres de ceHe 'luí gar
,hit n():ll,~. L(;:; !'\apolitaillS ;\!!l'aicnt pl'Ofit¿~ rk 
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l'occasion ponr attaquer de front l'armée de 
Bome; les Autrichiens en auraient profitó aussi 
poul' attaquer de front celle de la Cisalpine, 
et on augurait ue toutes ces eombinaisons, 
que pas un Franc;ais ne se sauvel'ait. Le roi de 
Piémont, princc religiellx, avait quelques 
scrupules a cause du traité d'alliance qui le 
liait a la Franee; mais on lui disait que la [oí 
promise a des oppl'esseurs n'engageait pas, et 
que les Piémontais avaient le droit d'assassiner 
jusqu'au uernier Franc;ais. Du reste, les seru
pules étaient moins ici le véritable obstacle, 
que la surveiUance rigoureuse du directoire. 
Quant a l'arehiduc de Toseane, il manquait 
cutierement de moycns. Naples, pour le dé
cider, promettait de lui envoyer une arméc 
par la flotte de Nclson. 

Le directoire, de son coté, était sur ses garues, 
etil prenaitsesprécautions. Larépllblique ligu
ríenne, toujours acharnée coutre le roí de Pié
mont, avait enfin déclaré la guerre a ee prince. 
A une haine de príncipes se joignait une vieille 
haine de voisinage; et ces deux pe tites puis
sanees en voulaient -venir aux mains a tont 
prix. Le díreetoire intervint dans la querelle, 
:ignifia a la répll blique ligurienne qu'iL fallait 

. poser les armes, et déclara au roí de Piémont 
qu'iL se ebargealt de maintenir la lranqnillité 
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"bns ses états, mais que, pour cela, il fallait 
qu'it y oecupat un poste important. En con
séquence, ii lui demanda de laisser occuper 
par ses troupes la citadelle de Turin. Une 
pareille prétention n'était justifiable que par 
tes craintes que la cour de Piémollt inspirait. 
H y avait incompatibilité entre les anciens 
et les nOllveaux états, el ils ne pouvaient pas 
se fier les uns aux autres. Le roí de Piémont 
fit de grandes remontrances; mais iI n'y avait 
pas moyen de résister anx demandes du direc
toire. Les FraJl(;ais occuperent la citadelle, d 

commencerent sm-le-champ 11 l'armer. Le di
rectoire avait détaehé l'armée de Rame de eelle 
de la Cisalpine, et lu i avait donné ponr la corn
mander, le généraL Championnet, qui s'était 
distingué sur le Rhin. L'armée était disséminée 
dans toul I'état romain; il Y avait dans la 
Marche d'Ancone qnatre a einq mille hommes 
eommandés par le général Casa·Bianca; le gé
néral Lemoine était avee deux ou trois miIle 
hommes sur le penchant opposé de l'Apennin, 
vers Terni. Macdonald, avcc la gauche, forte de 
cinq mille hommes a pea pres, était répandu 
sur le Tibre. lL y avaít a Rome une petite ré
serve. L'armée dite de Rome était done de 
quinze a seize mille hommes au plus. La né
cessité de surveillcr le pays, I't la difficulté d'y 

') 

1.). 
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vivre, nous avaicnt obligés dI' dislwrser noo, 
troupes; ct si un cnnemi actíf et bien secoudé 
avait SIl saisir l'occasion, il allrait pu faire re
pentir les Fran<;aís de leuT' Ísolcment. 

On comptait heaucollp snr cette cifcon
stance a Naples; on se flattait de suqwcndre 
les Fran\ais et de les détruire en détail. Qlwllc 
gloire de pl"cndre l'illitiativc, de remporter le 
premier SHCCeS, et de forcer enfin l'Autriche a 
entrer dans la carriere, apres la llLi avoir on
"erte! Ce furent la les raisono, qui engagerent 
la cour de Naples a prendrc l'itlitiative. Elle 
espéra que les Frall(,'aÍs scraient faeilernell! 
haltus, et que l'Autriche ne pourrait plus hé
siter, quand une fois le fer serait tiré. J\L ue 
Gallo et le pritlce nelmonte - Pigllatelli, qui 
connaissaient uu pen mieux l'Europe et les af
faires, s'opposaient ;t ce qn' Oll pl'lt l'initiative; 
mais 011 refusa d'écoutcr lcul's sagcs conscils. 
Pour décider ce pauvre roi, et l'arracher a ses 
inllocentes occupatiolls, on snpposa, dit-on, 
une fansse lettre ele l'empereur, qui provoquait 
le commencement des hostilités. Des lors les 
ordres de marche furent donnés pOllr la fin 
de novemhre. Tonte l'armée napolitaine fnt 
mise en mOUYf'ment. Le roi llli-llIhnc partit 
avec uu grallll appareil, ponr assister anx 
opérations, 11 n'J l'ut pas dI' déclaratioll d(' 
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guene, mais une sommation aux Franc;ais 
d'évacuer l'état romain : ils répondirent a cette 
sommation en se préparant a combattre, mal
gré la disproportion du nombre. 

Dans la situatioll respective des deux ar
mées, rien n'était plus flcile que J'accabler 
les l<'rarH>~ais, disperst-s dans les pl'OVillCes ro
maines, á dl'oile et a gauche de I'Apennin. JI 
Eallait marcher directement sur lenr centre, et 

porter la rnasse des forces napolitailles entl'(> 
Home et Temi. La gauche des Fran<;,ais placén 
au-dela de l'Apellnin, pOllr garder les Marches, 
eút été coupée de lellr droite, placée en-de~il 
pour garder' les rives <Iu Tibre. 01) les cut 
ainsí empechés de se ralljer, et on les aurait 
ramenés en désurdre jusque dans la Haute
ltalie. La P¡'>nillSule du moins eút été délivrée; 
et la Toscane, l'<-tat romaín, les Marches, se
raient elltn'~s SOllS la dOlllillation de Naples. 
Le Hombre des troupcs napolilaincs rCllllnit 
ce plan encore plus bcile et plus súr, maís 
il était impossibte que J\Iack employat une 
manamvre aussí simple, Comme dan s ses an

CiCllS plans, il voulut envelopper l'ennemi par 
une multitucle de corps détachés. 11 avait pres 
de s01xantc millc hommes, dont quarante mille 
formaicllt l'année active, et vingt m'dle les 
garlllsulIs. l ' líeu de diriger eette massc de 
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forces sur le point essentiel de Temi, if b 
divisa en six colonnes. La premiere agissallt 
sur le revers de l'Apennin, le long de I'Adria
tique, dut se porter par la route d' AscoE dans 
les Marches; la seconde el la troisieme, agissan t 
sur l'autre coté des monts, et se liant a la: 
précédente, durent marcher, 1'une sur Temí, 
l'autre sur Magliano; la quatrieme et la pl'ill
cipale, formant le corps de bataille, fllt dirigée 
sur Frascati et sur Rome; une cinquieme, lon
geant la Méditerranée, eut la mission de par
courir les Marais Pontins, et de rcjoindre le 
corps de bataille sur la voie Appienne; enfiu 
Ja derniere, embarquée sur l'escadre de NcI
son, fut dirigée sur Livourne, pour sonlcver 
Ja Toscane et fermer la retraite aux Fran({ais. 
Ainsi tout était préparé pour les envelopper ct 
les prendre tons, mais ríen ne l' était pour les 
hattre aupara van t. 

e'est dans cet ordl'e que Mack se mit en 
marche avec ses qllarante mille hommes. La 
quantité tIe ses bagages, l'illlliscipline des trou
pes, le mauvais état des chemins, rendaient 
ses mouvements tres·lents. L'armée napolitaine 
formait une longue queue, sans ordre et salls 
ensemble. Championnet, averti a temps du 
póril, détacha deux corps pour observer la 
marche de l'ennemi, et protéger les corp:>, 



DIl: ECTOIRE (1708). 199 

isolés qui se repliaient. Ne croyanl pas pou
voir conserver Rome, iI résolut de prendre une 
position en arriere, sur les bords du Tihre, 
entre Civita-Castellana et Civita-Ducale, et la 
de cOllcentrer ses forces pour reprendre l'of
fensive. 

Tandis que Championnet se retirait sage
ment, et évacuait Rome, en laissant huit cents 
hommes dans le chatean Saint-Ange, Mae],: 
s'avan~ait fierement sur toutes les routes, el 
semblait ne pouvoir trouver de résistance. JI 
alTiva aux portes de Rome le 9 frimaire anVIl 
( 29 novembre 1798), et y entra sans obstacle. 
On avait préparé an roi une réception triom
phale. Ce pauvre prince, traité en conquéran t 
et en libérateur, fut enivré de l'espece de 
gloire militaire qu'on lui avait appretée. Du 
reste, on lui conseilla un noble usage de la 
"ictoire, et iI invita le pape a venir reprendre 
posSCSSiOIl de ses états. Cependant son armée, 
moins généreuse que lui, commit d'horriblcs 
pillages. La populace romaine, avec sa mobi
lité accoutumée, se précipita sur les maisons 
de ceux qn'on accusatit d't~tre révolutionnaires, 
et les dévasta. La dépouille morteHe du mal
heureux Duphot fut exhumée et indignement 
outragée. 

Peudant que les Napolitains occupaiellt ainsi 
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avec une rarc activité l'hahíle détcrmillalioll 

qu'il avait prise. Sentant que le point essentid 
était au centre sur le Haut-Tibre, il fit prcndrc 

a Macdonald une forte position á Civita·Cas
tellana, et le relliór<;,a de tOll {('S les tl'oupes 

dOllt il put disposer. JI tl'anspo,t:1 une partil' 
des force s qn'il avait dans les Marches _ au-del!t 
de l'A pellnill, et ne Iaissa an g(~lláal Casa

Bianca que ce qui lui. élait stl'ictement né
cessaire ponr retarder de ce cót(; la marché 

de l'ennemi. Lui-meme courut ~ Anctmc pOlH' 

h:her l'arrivée de ses pares et des 1l1!llIÍtiollS, 

Ne s'effrayant pas plus qn'il ne le fallait, de 

ce qui se préparait sur ses del'rieres en Tos
calle, il chargea Ull officier, ave e Ull faíble 
tlétachernent, d'observer ce (l'-li se passait de 

ce cOté. 
Les Napolitains rcncontrel'cnt cnGn les Fran

(:ais sur les diffél'cnles rOllles q!l'ils parcou
l'ail~nL Ils {~taiellt tmis fois plus nornbreux, 
mais ils avaient affaire aux fameuses bandes 
d'ltalie, et ils trouverent que la tache était 
rude. Dans les Marches, la colonne qui s'a

varH;ait par Ascoli, fnt repotlssée au loin par 
Casa-I3ianca. Sur la route de Terni, un cO]OIwl 
napolitain fllt enlevé avcc tout son c/)rp~ p;t,' 
1p général Lemoinc. CcHe lJI'pmiprp I'xpl''l'iplj('1 
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de la guerrc ;lYCC le~ Fraw;:ais élait pen {aitt' 

pour ellcoul'ager les Napolitains. Celwndant 
Mack íit ses dispositions ponr enlever la posi

lion qu'il sentait la pllls importante, celle de 
Civita-Castelhna, 0[, l\hcdonalc1 se trollvait 

avec le gros de nos tronpcs. Civita-Castellana 
cst l'ancienllc Yeles. Elle est placée sur un ra
vin, dan s ulle position trés-forte. Les Franc;:ais 
tellaient plusieul's postes éloign(~s qui eH COll

vraient les approchcs. Le J 4 frimaire an YI1 
([1 décembre::' ::\Iack flt attaeplcr Borghetto, 

Nepi, !liguano, par des forces consÍllérableso 
11 dirigea par la rive oppos{~e dll Tibre UHE 

colonne accessoirc, quí devait s'emparer de 

Rignano. Aueune de ces attaqucs ne réusf,ilo 
L'llne des colonne5 mise en fHite perdit toute 

son artillerie. l:ne secondc, enveloppée, per
<lit trois mille prisonnicrs. Les autres, décoll
ragé(~s, se borlJércnt ~l de simples démonstr~l
¡iolls. NLllle part ellfin les troupes llapolitaines 

]le purellt soutenir le dlOC <1('5 !l"OllpeS fran

(;aist's. Mack, un pen déconcerté, rellolH;:a a 
('nlever la position centrale de Civita·Castellalla, 

d eOml1](:',IH:a it s'ap('rcevoír tiue ce n'était pas 
sur ce point qu'il aurait fallu essayer de forcer 

la ligllP enncmie. Gest a Temi, point plus rap
pl"Oché d., l'Apel111in, el moiu". défcndu par 

1,"; Frall(':tis, qu'iI aurait dú fl'apper le coup 
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principaL Il songea des lors a déroher ses trou
pes, et a les reporter de Civita-Castellana sllr 
Terni.lVIais pourcacherce mouvement, il aurait 
f.'lllu une rapidité d'exécution impossihle avec 
des trol1pes sans discipline. II falll1t plusieurs 
jours pour faire repasser le Tibre au gros de 
l'armée; et Mack ralentit encore par sa propre 
faute une opératiun déjil trop lente. J\facdonald, 
qu'il croyait retenir a Civita-Castellana par des 
démonstrations, s'était déjá transporté de Civita
Castellana au-dela du Tibre; Lemoine avait été 
¡"enforcé á Temi. Ainsi, les Napolitains avaient 
été préveuus sur tous les points qu'ils se pro
posaient de surprendre. Le prcmier mouve
ment du général J\Ietsch, de Calvi sur Otrícoli 7 

n'amena qu'un désastre. Le 19 frimaire (9 dé
cembre ), ramené d'Otricoli sur Cal vi , ce géné
ral fut entouré et obligé de meltre bas les ar
mes, avec qllatre mille hommcs, devant un 
corps de trois mille cinq cen ts. Des cet iustant, 
Mack ne songea plus qu'il rentrer dans llome, 
et a se replicr de Rome jusqu'au pied des mOIl
tagnes de Frascati et d' Albano, pour y raBier 
son armée, et la renforcer de nouveaux batail
Jons. C'était la une triste ressource, car ce n'é
tait pas la quantité des soldats qu'il fallait aug
menter, e' était lcm qualité q u'il aurait fal/u 
changer; et ce n'etait pas en se retirant á qud-
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(lneS Iieues do champ de bataille, qu'on pall
vait trouver le temps de lenr donner la dis
cipline et ]a bravonre. 

Le roi de Naples, en apprcnant ces tristes 
événements, sortit furtivement de Rome, oú 
il était entré qllelques jours auparavant en 
triornphe. Les Napalitains i'évacucrent en dés
ordre, :'t la grande satisfactioll des Romains, 
qui étaient déja beaucoup plus importunés de 
]eur présence, qu'ils lJe l'avaient été de celle 
des Fran<;ais. Championnet rentra dans Rome 
dix-scpt jours apres en etre sortL Il avait mérité 
véritablemcnt les honneurs dn triompbe. Se 
concentrant habilement avcc quinze ou seize 
mille hommes, ii avait su reprendre l'offensive 
contre quarante mille, et les avait poussés en 
désordre devant lui. Championnet ne voulut 
pas se borner a la simple défense des États 1'0-

mains, il con<;ut le projet andaciellx de COIl

quérir le royaume de Naples avec sa faible ar
mée. L'entreprise était diflicile, moius a cause 
de la force de l'arméc napolitainc que de la 
dispositioIl des habitallts, qui pOllvaient nous 
faire une guerre de partisans fort longue et 
fort dangerellse. Championllet n'en persista 
pas moins a s'avancer. Il partit de Rome, pour 
suivre la '·etraite de Mack Il lui fit sur la route 
tille grande quantit{~ de prisonniers, et mit 
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dans une déroute complete la co]onne qui avait 
été débarqnée en Toscalle, et dont il lle s'é~ 

chappa que trois mille hommes. 
Mack, entierement clémoralisé, se replia ra

pidement Jans le royaume de Naples, et ne 
s'arreta que dl'vant C:Jpoue, sur la ligne da, 
Voltu]'ne, II fit choix de ses tnmpcs les mcil
leures) les plac;a dcvant Capone, ct sur toutc 
la ligue rlu flcuve, qui est tres·profond, et c¡ui 
forme une barriere Jifficile;l frallchir, Pendant 
ce tem ps, le roi était rentré a N aples , et son 
TE'tour subit y avait jeté la confusion. Le pell
pIe, fllrieux des échecs cssllyés par l'arr}1(!('1 
criait ú la trabison, dl'mamlait des a.rmes, et 

melJa(;ait d'égorg'cr lt's gl'néraux, les ministres, 
tOllS ceux auxqnels il attribuait les malheul's 
de la guerre, 11 vOlllait pgorger aussi tOIlS ceux 
qll'Oll accu:,;ait de d(~~il'el' ks Fl'allcais l't 1:[ l'é
vOllltiOll. Cette COI1l' ()di(~(!se ll'h{'sita pas ~l 

donDer anx lazzarouis des al'llll'S dOllt il élait 
faciJe de pré\'oir l'lIsage. A peIllc ces E'specrs 
de barbares cureut-ils r('(:u les (lépollilles des 

arsenaux, qu'ils s'insurgerent el se rendireut 
maltres de Naples. Criallt toujours a la tl'ahi
son, ils s'empaf(~reJ\t d'llfI messager dll roi, et 
l'assassiuerellt. Le favori AC101l, ;!ll(Itlel Olt 

commenc.:ait ~I altribllCl' les malheurs pnhlics, 

la rcine , le roí,. tunte la cuur, é!ail'llt dans !'é .. 
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'¡lOuvallH'. J'Saples He paraissait plus un SPjolll' 

ass('z súr; l'iclée de se réfugier en Sicile fllt 

aussitot COlH.:ue et adoptée. Le 1 I llivose (3\ dé
cembre), les meuhles pl'(~cieux de la couronllC, 
tous les trésm's des palais de Casertc ct ele Na-
1)[1'5, ct un tn"sor de \'illgt milliolls, fureut 
cmb:mJlH"s sur l'escadre de Nelsoll, et (¡Ji fit 

linde [)Our la Sicile. Aclon , Lwtelll' de tuntes 

tes calamités publiques, ne voulut pas bl'avcr 
les dallgcrs du séjollr il Naples j et s'cmbarqua 
avec la reine. Tont ce (lll'on !le put pas el1l

porLer fut brillé. Cl' fut au ¡¡¡ilíen d'une tem
r(~te, et á la luenr des flammes des chantiers 
l11ceudiés, que cctte COUI' lache el criminelle 
abandollua a ses dangers le royaume qll'elle 
avait compromiso Elle laissa, dit- on, l'ordre 
d'("gorger la haute bourgeoisie, accusée d'es
prit l'évoIlItiollllaire. Tout dcvait etre immolé, 
j1l5(pÚm rallg de notaire. Le prince Pigllatelli 
n~sta it Naplcs, chargé des ponvoirs Ju roi. 

Pendant C8 temps, Championnet s'avanc,ait 
Yl'l'S Naples. n avait commis it son tour la meme 
faute que Mack; ii s'était divisé en plusieurs 
coloIlncs, quí devaient se j oilldre devant Ca
pOlle, Leur jonction a travel'S un pays difficile, 
;w mÍlica d'nn peuplc fallatifple et sonlevé 
de luutes parts cOlltl'e les prétendus enuemis 
de ¡ lÍe¡¡ ct ¡]p saill! Jami(~r. (~tait fort incpr

I;UW·. 
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Championnet, arriv~ avec son corps de ba
taille sur les bords du Volturne, voulut faire 
une tentative sur Capoue. Repoussé par une 
nornbreuse artillerie, il fut obligé de renOllcer 
~I un coup de rnain, et de replicl' ses tI'OUpCS, 
en attcndant l'al'l'ivéc des autres coJonnes. 
Cctte tentative eut lieu le 14 niV()se an VII 

( 3 janvíer 1799)' Les paysans napoli tains, ill
sllrgés de toutes parts, interceptaicnt nos cour
riers et nos convois. Championnet n'avait au
cune nouvelle de ses autres colonnes, et sa 
position pouvait etre considérée comme tres
critique. Mack profita de l'occasion pour luí 
faire des ouvertures amicales. Championnet, 
comptant sur la fortune des Fral}(,¡ais, repoussa 
hardimcnt les propositions de Mack. Heureu
sement il fut rejoint par ses colonnes, et íi 
convint alors d'un armistice, aux conditions 
suivantes: l\lack devait abandonner la ligne du 
Volturne, céder la ville de Capoue aux Frall
<;;ais, se retirer derriere la ligne des Regi-La
gni, du coté de la :Vléditerranée, et de 1'0-
fanto, du cote de l' Adriatique, et céder allssi 
une grande partie du royaume de Naples. Ou
tre ces concessiOIlS de territoire, on stipula 
une concession de huit millions en argento 
L'armistice fut signe le 2.2 nivóse (1 T jan
licr i. 
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QU3.nd 011 apprit a Naples ]a nonvelle de 
l'armistice, le pellple se livra a la plus grande 
furellr, et cria plus vivcment encore qu'il était 
trahi par les officiers de la couronlle. La vue 
du cornmissaire chargé de recevoir la contri
hution de huit millions, porta la rnultitude 
aux dcrniers exces; elle se révol ta, et ernpe
eha l'exécution de l'armistice. Le tumulte fut 
porté a un tcl degré, que le prince Pigoatelli, 
épouvanté, abandonna Naples. Cette beBe ca
pitale resta livrée aux lazzaronis. Il n'y avait plus 
~ucune autorité reconnue, et on était menacé 
d'un horrible bouleversement. Enfin, apres 
trois jours de tumulte, on parvint a choisir 
un chef qui avait la confiance des lazzaronis, 
et qui avait quelqlles rnoyens de les contenir: 
c'était le prince de Moliterne. Pendant ce 
temps, les memes fureurs éclataient dans 1'ar
mée de Mack. Ses soldats, loin de s'en pren
dre de leurs rnalheurs a leur Hkheté, s'en pri
rent a leur général, et voulurent le massacrer. 
Le prétendu Iibérateur de l'Italie, qui avait 
re<;;u un mois auparavant les honneurs du 
¡fiomphe, n'eut d'autre asile que le camp 
'neme des Franc;ais. Il demanda a Champion-
¡et la permissioH de se réfllgier aupres de lui. 

Le généreux républicain, oubliant le langage 
!)('Il cIJHvP,rJable ae Mack dans sa correspon-



dance, lui dOl1na asile, le fit asseoir ;'1 sa ta
hle, ct lui laissa son é¡)(\e. 

Championnct, autorisé p:tl' le refushlit it 
Naplcs d'exécuter les comlitions de l'armistice, 
S'aVall\'a sur cette capitalc, dans le bnt de s'en 

emparel'. La clwse était difficilc, C;U' un peu
ple immcllse, qlli, en rase eampagne, ('l'd ét{~ 
balayé par queiques eseadrolls d(:~ ca l<llcrie, 
devcnait tres-redontable derriere les ITIUl'S 

d'une ville. 011 eut quelque" combats ;1 ¡ívrer 
ponr approeher de la place, et les lazzaronis 
montrerent lit plus de courage lJue l'armée na
politaine. L'il1llllim'uce du c!;mge¡' avait redou

hlé leur fllreur. Le prince de Molitcrne, qui 
\'ollhit les modérer, avait cessé bicntOt de leur 

convenir, et ils avaient pris ponr chefs deux 
d'entre eux, les nommés Paggio et }Iichel le 
FOll. lis se Ji vreren t, des cct illstant, ;IUX plus 
grands exces, et cotlllllirent toute espéce de 
vi~)lenees cOlltre les bourgeois et les Ilobles ac
clisés de jacobinistlle. Le désordre fut pOUSSf' 

a uu tel point, que toutes les classes illtéres
sées a l'ordre souhaiterenl l'entl'pe des Fran

~:ais. Les habitants firent préveni,' Mack <pl'ils 
se joimlraient ~l luí pOllr lui livrer Naples. Le 
prillce de Moliterne lui-nH:llle prolllit de s'em
parer du f()I't St-Ellne, et de le livl'er aux 
¡:r'lncais. r ': ; ph!\ :,'¡se i ~~'-). jal1\'ier), Cll<ll1l-



p:onnet dOnlla l'assaut. Les lazzarouis se d(:'

fClHlirent couragcusement; mais les bonrgeois 
s'étant emparés dn fort Saint-Elmc, et de dif

ft~rellts postes dc la vi!le, dounerent elltl'ée aux 
¡·'raIl(;aís, Les lazzarollis, l'ctranch('s néallLtloins 

dans les maisolls, a!iaielll se déft'lJ(lrc de riles 

(~n rues, el incendie!' jWlll -('tre la ville; nwis 

ull fit pl'isotltlier ¡¡JI de Ielll'S chef", OH le tl'aila 

dvec Leaucoup d'éganls,oll Ilú pl'unüt de res·· 

pecter saillt J;\Ilvier, et OH oLtint cnfin qu'il fit 
nwttre has It~S armes ~l tOLlS les siclls. 

CballlpiOlllJet, tI;,s cel iusiaul, se lrOII\';t 

HJ,lltl'C de 'Naplcs el tic t()ut le l'oya!!IllC : il ~e 
h:lta d'y l't-tablir l'ot'(l['\, el (k dé"anllí~r' le5 

lazzaI'Uuís. D'apl'es les intentíollS dll gOllver

nerneut fran<;ais, il proclama J;¡ nnuvelle n;
publiqlle. Un llom antiflue luí fut dminé, cc
luí d(~ I'(;jlubliquc parth(·~lIopéclllle. Telle fut 

ris~,;ue des fc,Jics et des méchallcetés de la COllr 

de NapJes. Vingt milIe Frall~a¡s t't deux mois 

suffirent ponr déjouer ses \':1sl.cs pl'ojets, chan

g~ ses (~lats ell républiflue. Cetle courte carn

pagne ele Clt:tmpiol1lH'1: luí vala! sUI'-Ie-champ 

Ulle réputation brillante. L'armée de Homc 

pril d¿,s lO1'5 le ti 1 re d'rrl'mée de ~aples, et fut 

d(,tach{'e dc l'armée d'Italie. Champiollnet de

yinl indépcndallt de JOl¡}¡erL 

Pendan!. quc ces éY":llcllh'nts ayaient liea 
, " , < 
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dans la Péninsule, la chute dll rO\:tuI1lC de 
v 

Piémont était enfin consomm(;e. Déjit, par Ulle 
précaution, qne les circonstances ll'gitimaicnt 
assez, Joubert s'était emparé de la citaclclle de 
Turin, et l'avait al'mée avec l'al'tillcrie prisc 
dans les arsellaux piémoutais. Mais cctte prt'
cautioll était fo1't insuffisante clans l'état pré
sent des choses. Le trouLle régnait toujollrs 
dans le IJiémont: les répnblicains faisaient san s 
cesse de nouvelles tentatives, et "cnaient meme 
de perdre six cents hommes, pon!' avoir essayé 
de surprendrc Alcxanclrie. Une mascaracle sor
tie de la citaclelle de Turin, oú tOllte la COlll' 

était rcprésentée, et qui était ;'t-Ia-fois l'o;uvrc 
des Piémolltais et des officiers fran<;:ais que 
les généraux ne pouvaient pas toujours conte
nir, avait failli provoquer un combat sanglallt 
dans Tllrin meme. La eoul' de Piémonllle POll
vait pas etre notre amie, et la cOl'l'eSpOndallce 
da ministre de Naplcs ayec ::\1. de Priocca, 
ministre dírigeant de Piémont, le prouvait as
sez. Dans des eirconstances pareilles, la Franee, 
exposée a une nouvelle guerre, ne pouvait 
pas Jaisser, sur ses eommuuiealions des Alpes, 
deux partis allX prises el llU gOllverncmeut 
ennemi. Elle avait, su!' la cour de Pi!'~mulll, le 
droit que les défenseurs d'une place ont sur 
tOIlS les bfüiments qni t'1l gcnctlt 011 ('11 COIl]-
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}ll'Otl1ettcllt la dórense, Il fut décidé qll'on 101'

('crait le roi de PÜ'rnont a abdiquer. On sot!
llllt les républicains, el 011 les aida a s' emparer 
de N ovan'e, Alexandl'ie, Suze, Chivasso. Oil 
ditalors al! roi (lU'i] IlP pouvait plus vivredans 
des états qui se d:voltaient, el qllÍ allaien! ell'e 
lJiclltüt le tl¡(>;!tre de la gllerre: Otl lui de
matlda son abdication, en lui laissant rile de 

Sardaignc. L'abdicatioll fut sigllée le 19 fri

lllaire (9 (lécembre 1798), AillSi, les deux 
princes les pllls puissants de l'ltalie, cell.li de 
Naples et de Piórnont, n'avaient plus, de lcurs 
états, que clenx ileso DallS les circonstances 

qni se préparaieut, on ne voulnt pas se Jon
ner l'embarras de créer une nouvelle répnbli

({ne, et en attendant le résultat de la. guerre, 
il [lit Mcidé qne le Piémont scrait provisoire
ment administré par la France. 11 ne restait plns 
¿l cnvahir en Halic que la Toscane. Une simple 
siglliíicatioll suHisait pour l'occuper; mais Oll 
diffórait ecUe signification, et OH attcndait, 

pOllr la úire, que l'Autrichc sc fút ouverte
rnent déclaréc. 
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CHAPITRE IV. 

'Etat de I'admillistl,atioll de la R(;puhliqne ct des armécs 

au COllllllCllccnj('lIt de 1 ':"99. - Pr[.paratifs militaires, 
LCVl'e ue 200 mille cOllscrils. Moyclls et plans de gllcrrc 
un ditTctoirc el des puissallce~ coalisées. - Déclaratioll 
de gllerre 11 l'Alltriehe, Ouverture de la campagne de 
1 i99. Invasioll des Grisons. Comhat de PfuIlelldorf. 
Bataille de Stock;¡eh. RClraite de Jourdan.-Opératiolls 
militai"es en !talie. Rataille de lHagnanoj retraite de 
Schércr. - Assassinat des pléllipotentiaires frau9ais a 
Bastadt. - Effl'ts ·de nos premiers reverso Accusations 
multipliécs contrI' le dircctoirc.-Élections de I'au VIL 
- Sieycs est lIommé direclcnr, 1'11 remplacement de 
Rcwbell. 

']'\ 
EL était l'état def> choses au cornmencemcnt 

de Lmnée 1799, La guene, d'apres les évé~ 
ncments que nous venons de rapporter, n'était 
plus dOulc¡¡Sc. D'ailteurs les correspondances 



intcrccptées, la levée de bOllc1iers de la cour d\~ 

X apIes, qui n'anrait ras pris l'initiative S:llh 

la certitude d'lIne intervenlioll pnissante, les 

préparatifs immenses de l'Aulrichc, cnfin l'ar

rivÉ'e d'un cnJ'ps J'usse en 1\10ra v ie, ne laissaicut 

plus allcnDe illcert.itucle. On était en nivóse 

(janvicr 1799), et il üait évidcnt (fiJe les lJOs
tilités seraient commcnc<'es avant deux mois. 

Ainsi l'incompatibilité des del1x granus sysie

mes, que la révolution avait mis en présence, 

était prouvée par les f:tits. La I'"rallce avait 

commencé l'année 1798 a vce les trois répub!i
ques a ses c{¡tés, les répno!iqucs batavc, cis

alpine et Iignriennc, et déjü il cn exist;lit six 

á la fin de eette alluée, par la création des 

répuLliqlles hclvétique, romainc et parth<'llo
péennc. Cette extensiOll avait été moins le r{~

su1tat de I'esprit de conqllt~le , qllc' (k ]'esprit 

¡]p systeme. Oll ayait óté ob!ig(" de sccIlIlrÍI' les 
Vandois opprimés; (JI! avait ét(~ proyoqu¡" a 

Rome ú vellger la rnort du llIalheureux DtI

phot, immolé en voulant sóparer les (lenx 

partís: a Nap!cs OH n':lvait bit que repollssel' 
une agrcssion. Ainsi on ¡¡vait ('~tó forcélllCllt 

condnit ;1 rentrer eH InUe. !l est const:mt qw~ 

le directoire, quoique ayallt Ulle imilH'Il:::I; 

':oufiancc dalls la nnissanee francaisl~, (V'sir;¡t, . " 

cependant la p:1ix , pOll!' des raisons politic¡w'" 



et Gnanciercs; il est constant aussi que l'ell1-
pereur, tOllt en désirant la guerre, voulait 
l'é]oigner encare. Cepelldant tous s'étaiellt 
conclllits comme s'i]s avaient voulu rentrer im
médiatcmcllt en lllttc, lant était gramle l'iu
compatiLilit(: des dCllX syslt·mes. 

La n"vo]lltioll av;¡it d()llllt~ all gOllvnl'llemcill; 

fraTlf"'ais tille curtÍ,ance et IIne ;nulace extr;¡oI'''

dillaires. Le dernicr ¡"véllement de t;;aples, 

quolclue pOLI considéraLle en lui-mcllle , veuait 
de luí persuader encare que tout devait fuir 
clevant les Lalonnettes fraIH;aises. C'était du 
reste l'opinioll de l'Eurolw, Il ne fallait rieu 

moins que l'immensité des moyens réunis COIl

tre la France, pour donner a ses enuemis l(~ 

courage de se mesurer avec elle. J\Iais eeUe 
confiance du gouvernement franc;ais dans ses 
forc('s était exagéréc, ct lui cachait une partie 
des diHicuJtés de sa position. La suite a prollyé 
qlle ses ressollrccs daient Ímmenses, mais que 
dans le moment elles n'étaicJlt pas e\lcore as

sez assurées pour garantir la victoirc. Le di
rcctoire, outrc la FraIlce, avait a admÍnistrcr 

la Hollande, la Suisse , toule rItalie , pal'tagéc:; 
(m :tlltant (le républiqucs. Les administrer par 
l'illtel'l1lélli;:¡ire de lenr gouvernement, était, 

COllllnc on 1'a Vll, encore plus difficilc que si 
Ull ;[\;¡it cOIlHIlalHlé dircctement che;", elles. !)¡¡ 
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n'cll pouvait presque tirer aucune l'cssource 
ni en argent ni en llOmmes , par le d&faut d' 01'

ganisation. II fallait cepeIHlaut les défend1'c, et 
des 101'S combattre sur Ulle ligne qui, dcpuis 
le Texd, s'étC[](l.lit sans interruptioll ,iusqu'~t 

l' Ad!'ialique, ligllc qlli, attaCJlH~e de {rullt par 
la Hussie et l'Autriche, était jll'io;c ;'¡ revcrs par 
les f1ottt"s angbises, soit ('11 HolLlIlde, soit;'¡ 
Naples. Les forces qu'une tclle situation mili
¡aire exigeait, il f'allait les tirer de France seu

lemellt. 01', les arm6es étaiellt siugllliere
ment affaiblies. Quarante mille soldats, les 
meilleurs, étaicllt en tgyp tc sons llotre gTalltÍ 

capitaine. Les armees restées en France étaieui 
diminuées dc moitié par t'dlet des désertions 
que la paix amelle toujours. Le gouvernemeilt 
payait le meme nombre de soldab, lllais i1 
u'avait peut - (itre pas cellt cínquallte Dlil/e: 
llOJl1rnCS effectifs. Les aUllliuistratiolls el les 
('·tats-majors fai:,aicllt le pl'ofit sur la solde, el 

c'dait UIle surchal'ge illutile pour les fin311ces, 

Ces cent cillqua:llte mille hommcs effectifs for-, 

maicnt des catires excel!ellts, qu'on pouvaÍL 
remplir' avec b nonvelle levée des eOllscl'its; 

mais il Elllait du teill ps pom cela, et on ll' Cl! 

avait pas eu assez tlepuis l'établisscmcllt de b 
l'lHlScription. Enfill, les fillanecs Úaícut tUll

juurs dans le meine délabretnclll) par la HU,], 
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",use organisatioll de la perception. On avait 

voté Ull budget de 600 millions, et ulIe ressource 

extraordiuaire de 125 millions, pl'ise sur les 
f¡oo millions restant de biens I~ationaux; mais 
la lentcur (les l'clIlnies, ct /'errenr dans l'éva

lnatÍoll de ct'l'tains [Jl'oduits, laissaiellt un dé
licit ('ollsidr''l'al¡l(,. Edil!, la stlbonlínatioIl, si 

llt'ce~~aiI'(, (!;ws Ulle rnac!¡int' allssi yaste, COl11-

ruellC:lit ;1 dispal':titrc. Les militaices devellaient 

tres-difli .. i¡¡'s ;1 cOllt<'llir. Cct état de guerre 

pel'pt'tuelle leUl' f:lis:lit sen! ir flll'ils t~taieflt Ilé
ccs:,;ain:,s; ils en dncnaieHt impt'J'icux et exi
f~eallts. P!acés dalls des pays rjches, ils VOll

laiellt en profilel', el ils t:taient les cOlIlplices 

de tOlltes tes spoliatiollS. Ils YfHllaiellt aussi 
faire triompher lel1l'S OpillioflS la oú ils rési
tlaielll, et ]l'obéissaieut qll'avec peine a la 

dircctioll dl's agt'llts civils. OH l'a vu dalls ia 
(j!lcl'elle de Dl'lIllC :tvec Trmnó. Enfin, daus 
}'iuh;riellr, l'oppusitioll qlt'on a "lle rella~tre 

dej}(Jis le 18 fl'lIClidoJ', el pl'elldre deux canlC

tórcs, se prOllOlH,:ait davafltage. Les palriotes, 
l'éprimés aux dernieres électiolls, se pI'épal'aient 
;'t triompher tlans les llouvelles. Les modérés 

critiquaicnt froidemcnt, mais all1erement, 

t()U ks les mesures du gou vernement, et sui

"aut l'usage de toutes les oppositiotls, luí 

rqJmchaieut meme les diftlcultés qll'il avait 



'118 niVOLUTION ],'HAN\:AISI!. 

ú VaÍllCre, et qui étaient le plns souvent ill
snrmontables. Le gouvel'nement c'est la force 
meme : il fant qu'il triomphe; tant pis ponr 
lui 5'i1 ne triomphe paso On n'éeoute jamais 
ses excuses, qualld il explique pourquoi il n'a 
pas l'énssi. 

Telle était la situation du directoirc il l'ins
tant oú la guerre recommen<:a avec l'Llll'ope. 
Il fit de grands efforts potlr rétablir l' ordre dallS 

cette grande machine. La cOllfllsion réglJai.t 
toujours en ltalle. Les ressourccs de eeUe belle 
contrée étaient gaspillées, et se perelaient iltll
tilcment pOllr l'armée; C[llcl<{lIPS pillanls l;H 

profitaient scnls. La commissioll chargée d'iils
tituer el d'admillistrer la république romaille, 

venait de tenuiller ses fOllctiollS, et allssitót 
l'influencc des états-maj 01'5 s' était faj t sentir. 

On avait changé les consuls jugt's troj) modé
rés. On avait rompa les marchés avautageux 
ponr l'entretiell de I'arl1lée. La cOlUl1lissioll, 

dans laquelle FaypouIt :lvait la direction finan
cicre, avait conclu un marché ponr i'entreticll 

et le paiernenl des troupes stationnées a Ronw, 
et pour le ll'anSport de t011S les objcts d'al't 
envoyés en France. Elle avait adjugé en paic:
menl des biells llatio1l3UX pris sur le c1eq .. ~L;. 
Le marché, outre r¡u'il était mudél'é SOtlS le 

l'apport du prix', avait l'avantage de fOl/l'lIil' 1m 
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i'·;-nploi allX lJiells natiollanx, 11 fllt eassé et 
dOl1né ellSlIile ~l la compagnie Bandín, qni dé

vorait l'ltali(~. Celte compagnie se faisait ;lp
pUjer par les états-majors, auxqnels elle aball
dOl1uait Ull ¡)Onr et:llt de profit. Le Pit'>mont, 
qu' Oil vetlai t ¡¡'oeen pe!', of[rait une non vel le 
proic ;:: c!<'vo!'cr, ct la probi té ele J olllwl't, gé
nÓ'al en c!l('[ de l';:r!lH"e d'Italie, n'élait ]las 

une gat'alltie COJ]!re l'avidité de rétat-majo!' et 

des (:otnp:1gnics. Naple~ surtout allait (~tre lll¡SC:~ 

au pillag<'. Il j avait dalls le directoirc quatrc 
hOlllllles integres, Hcwbell, Lar{~vcllierc, Mer
lín eL Treilhanl, que tOllfi les désordres révol
taient. Larévellicre snrtout, le plus s<¿vere el 

le plus lnstruit rtes faits par sps relations par
ticulil~res avee l'amhassadellr Trouvé et avec 
lf's membres de la eommission de Rome, La
révdli(~rc voulait (IU'OIl dépluyftt la plus grande 
t~lle!'gie. Il propcsa et fit adapter nn projet 
fort sage; c'était d'inslitller dalls taus les pays 
d(~pel1dallts de la France , et 011 résiclaient ¡lOS 
armées, des COlllmissiollS chargées de la partic 
eivile el financii~re, et tout-a-faitindépendantcs 

des états-majors. A Milan , a Turin, á llame, á 
Naples, (les commissions civiles dev:l)ent rece
'(oir les cOlltributions stiplllées avec les pays 

;dJi<"s de la Franee, passer les marchés, faire 
;ou:.; ks arranf!-cments fill~lllcicrs, fourllir en 1I II 
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mot aux hesoins des armées, mais ne laisscr au
t:llll maniemellt de fonds aux chefs militaires. 
Les commissions avaieut cependant l'ordre de 
compter aux généraux les foncls qu'ils deman
deraicnt, sans c¡u'ils fussent obligés de justifier 
pourquoi; ils ll'en devaient compte qu'all gou
HTl1pmPllt. AinsÍ l'alltOl'ité Illilitaire était en

eore bien méuagée. Les qllatre directeurs 
íirent adopter la mesure, et on signifia a Sché
rer l'ordre de la faire exéeuter sur-le-champ 
avee la dcrniere rigueur. Comme il montrait 

q Itelque in dul gence pOOl' ses cannracles, on llli 
signifia qll'il répondl'ait de tom les désordres 

(l"i !le seraiellt pas rt·pl'irnt~s. 
Cetle mesure, quelr¡ue juste qll'elle fUt, de·, 

vait blesser !waucoup les états-majors. En Ttalie 
5l1rtollt ils parnn'llt se révolter; ¡Is dirent qn'oll 

d\~slwuorait les militaires par les prt'~calltiuns 

C[1I'OIl prcnaít á Ieur égard, (lll'on ('TH:halnait 

totlt-á-raír les g(;lléraux, qu'oll ¡es privait de 
tonte autorité. Champinllnet, á Naples, avait 
déja tranché du législatellr, et nornmé des 
commissions chargées d'adll1inistrer le pays 

conquis. Faypoult était envoyé á Xaples p0l11' 

s'y charger de toute la partie fillanci¿;r'e. 11 prit 
les arretés nécessaires pour faire rentrer I'admi
llistratioll dans ses mains, et réyoqua cel'tailles 

Illt'sures fo!'t mfll C'ntrndut's, prises par Cltanl'-
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plOlluet. Celui-ei, avec toute la morgue cl-es gens 
de son état, surtout qualld iIs sont victoricux , 
se regarda comme offensó; il eut la hardiessc 
de prcnclre un arrété par leqtiel il enjoignait 
a Faypoult et allX autres commissaires de quit
ter Naples SO¡IS vingt-quatre heures. Une pa
I'cille conduite était intolérable. ~Iéconnaitre 
les ordres du Jirectoil'e et chasser de Naples 
les envoyés revÚus de ses pouvoirs, t~lait 11Il 

acte qni méritait la plus séverc réprcssioll, ;\ 
moins qll'on ne voulút abdique!' l'autorité Sll

préme et la remcttre aux ~énéraux. Le direc
toire ne biblit pas, et grace á l'énergie des 
membres intégl'es qui voulaient mettrc fin aux 
gaspillages, il déployaici toutc son alltorité. Il 
destitua Championnet, malgré l'éclat de ses 
derniers succes, et le livl'a a une commissioll 
militairc. :'\Tnlheureusement l'insubordination 
ne s'arreta pas lit. Le brave JOllbert se laissa 
persuader que l'honnellr militaire était blessé 
par les arn~tés dn dil'cctoirc; il n8 vOllh,t pas 
COBserver le comJJ1andement aux conditiO!1s 
nouvelles prescrites aux géllérallx, et d0I111a 

sa démission. Le directoire l'accepta. Rerna
dotte refusa de succéder a JOllhert par les 
memes motifs. N éanmoins le directolre I1C céda 
pas ct persista dans ses arretés. 

! ,'o rlirec\nirp s'occupa f'llsuitf' de la !('V('·(' 



des conscrits, qui s'cxécutait lentcmcnt. Le" 
deux premieres classes nc pOllvant pas fOUrIlil' 

les deux cent mille llOlllmcs, iI se fit alltorisCi 
~l les prclldre dans toutes les elasses, jllsqu'~ cc 
que le nombrerequis [lit completo POli\' gagtler 
du temps, il fut déeidé que les comrnU!les se
raient chal'gées ellcs-nH~mes ele rÓ([UipClllt'ut 

des Jloll\'clles rceI'UCS, et que eette dé pClIse 

seraít comptée en dédllction de la conLribu
tioll fonciere. Ces nouveaux conscrits, á peine 
équi pés, devaient se rendre sur les frontieres, 
y étre formés en bataillons de garnison, rem
placer les vieilles troupes dans les places et les 
camps de réserve, et des que leur instrllction 
scrait suffisante, aller rejoindre les armées ac
tives. 

Le directoire s'occllpait allssi da déficit. Le 
ministre Ramel, qui administrait toujollrs nos 
finan ces avcc lllmiere el probité, dc¡mis l'éta
blissement du directoirc, apr(~s avoir vérifié le 
produit des impóts, assurait que le ddícit se
rait de 65 l1lillions, san s compter tont l'arriéré 
provenant du retanl dalls les rentrées. Une 
violente dispute s'engagea Sllr la quotité dll 
dp-ficit. Les adversaires du directoire Be le 
portaient pas a plus de 1.5 millions. Hal1lcl 
prollvait qu'il serait de 65 au moins, et pcut
drl' l1lt~me dA ,¡tí. ()n avait ima¡.6n(\ I'impt¡! des 
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portes et fen(~trt's; mais il He sufflsait paso L'im
l)('¡!: dll sel fut mis en diseussion. A10rs tle 
g~'allds cris s'éleverent: OH opprirnait le peup1e, 
disait-on, OH faisait porter les eharges pu
bliques sur ulle seule classe, 011 rcnollvelait les 
gabelles, ctc. J ,llcien llonaparte était cellli des 
oratellrs qui faisait valoir les o1JjeetiúllS avec 
le plus d'acharnement. Les partisans du gOll

vernement répondaient en alléguan t la uéces
!jité. L'impút fut rejeté par le cOIlseil des 
anciens. Pour en remplacer le produi 1, on dOll

bla l'impot des portes et fenetres, on décll pla 
meme eelui des pOl'tes cocheres. On mit en 
vente les bien s dn eulte protestant, on dé
créta que le clergé protestant reeevrait des sa
laires en dédommagement de ses biens. 011 

mit a la disposition dn gou vernement les 
somrnes ;t recouvrer sur les propriétaires de 
l>iens restés indivis avee l'état. 

Malhellreusement toutes ces ressources ll'é
taient pas assez promptes. Olltre la difficulté 
de porter le produit de l'impot au nivcau de 
600 millions, il Y avait un autre inCOllvénient 
dans la lentenr des rcntrées. On était encare 
rédnit, cctte année comme dans les précéden
tes, a dOlluer des délégations anx fournisseurs 
sur les produits o non rentrés. Les rentiers, 
auxqllels OH avait, depuis le remhollrsemcnt 



2:d~ lUXOLLTlON Hl,\\(;"USL 

dl?s deux tiers, prolllis la plus grande eX:1cl i
tude, étaient payés ('llX-mCnws avec des bO!1s 

recevables en acq uittcrnent des im P{'¡ts. A illsi 

on se trouvait de llouveall réduit aux expó
dients. 

Ce n'était pas tout que de rbmir des so1r1ats 
et des fonds ponr les eutrctctli r, i ¡ f:¡Jhi t les 
distribucr d'apn"~s lln plan cOl1vctlablc, d l,'lIT' 
choisir eles génél'aux. II fallait, eomme nOllS 

l'avons dit, garder la Hollande, la ligne du 
Rhin, la Suisse et toute r ltalie, e' cst-a-dirc 
opérer depuis le golfe de Tarcntc jW'(l'!'aa 

Texe!. La llollande était cotlYcrtc ¡J"1ll cútl: 
par la ncutr;llité de la Pl"lIsse, (¡ui parais:-;ait 

certaine; maís une f10tte anglo.rus:,,!: tlevait y 
faire un débarqucment, et il t~tait Ill"gellt lle 

la protéger contrc ce dallger. La ligne clu JUlia 
était protégée par les deux places de Mnyence 
et de Stt'asbourg; e t q!j(Ji(Jll 'íl flh pell pro
hahle que l'A.utrichc villt essaycr de la perccr, 
il était prudent de la couvrir par un corps 
d'ohservatioll. Soit qu'on prit l'offcnsive 011 

qn'ou l'attendit, e'(;tait sur les borcls du Hant
Dauuhe vers les enyirons du bc de COllstance, 
ou en Suissc, qu'on devait reucontrer les ar

mées antrichiclllWS. II fallait IIIle armée active 
qUl, partie de l'Alsace Oll de la Snissc ~ s 'aV;1U

é:l'l'ait d;¡llS ¡ps Pl;lil](,<; dI' h Bavii>l'P. JI b!!ait 
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ensuite un corps d'observation pour couvrir 
la Suisse; il fallait enfin une grande armée 
130ur couvrir la Haute-Italie contre les Autri
chiens, et la Basse-Italie contre les Napolitains 
et les Anglais reunís. 

Ce champ de bataille était immcnse, et il 
n'était pas connu et jugé comme ill'a été de
puis, a la suite de longues guerres et de cam
pagnes immortelles. On pensait alors que la 
eld de la plaine était dans les montagnes. La 
Suisse, placée au milieu de la ligne immcnse 
sur laquelle on allait combattre, paraissait la 
clef de tout le continent; et la France, qui oc
cupait la Suisse, semblaít avoi,' un avantage 
décisif. IL semblait qu'en ayant les sources du 
Rhin, du Danube, du Po, elle en commandit 
tont le eours. C'était la une erreur. On con
~oit que dellx armées qui appuient immédiate
mCllt une aile a des montaglles, eomme les 
Autrichiens et les Fra!l~'ais qnand ¡ls se bat
taient aux environs de Verone Oll aux envi
rons de Rastadt, tiennent a la possession de 
ces montagnes, paree que celle des deux qui 
en est maitresse pent d(·Lorder l'ellnemi par les 
halLtenrs. l\Iais quand OH se bat a cinquante ou 
cent lieues (les montagnes, elles cessen t d'a
yoir la meme importance. Tanclis qu'on s'é
puiserait pour la possession dLL Saínt-Gothard 1 

x. I5 
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des armées placées sur le nhin OH sur le Bas
Pó, auraient le temps de décider du sort de • 
l'Europe. Mais OIl concIuait du petit au granel : 

de ce que les liauleurs SOllt importantes sur 

un champ de Lataille de quelc¡ues licues, on en 
concluait que la pllissance maitresse des Al¡w:.; 
devait retre du contillellt. La Suisse n'a Cfll'Ull 

avantage rée], c'est d'ouvrir des débollC!J(;é: 

directs á la France sur l'Autriche, et a l'Au
tl'iche sur la France. On COTH;:oit (les Jors qne, 

pou1' le repos des deux puissallces et de J'Eu

rope, ]a c16ture de ces !léLouchés soit llll birn
fait. Plus on peut empecht'l' les poillts de COI1-

tact et les lIloyens d'invasioll, mienx on fait, 
surtout entre deux états qui Ile peuvellt se 

heu1'ter saIlS que le continent en soit éLranlé. 
e'est en ce sens que la ncntralité ele la Suissc 
llltéresse toute l'Europe, et qu'oll a 1011.Í0[ll'S 

PU raison d'en [aire HU principe de súrct¡'~ g/'
llérale, 

l~a France, en l' ellvahissant, s'était dOllllé 
l'avalltage des c1ébouchés <lirects sur I'Autriche 
et 1'1talie; et, en ce sen s , on pouvait reganlcr 
la possession de la Suisse comme importante 
pour elle. Mais si la lTIllltip]icilé des rll'!JOllCJ¡l'S 
est un avalltage ponr la pUiSS:111Ce qui (¡oiL 
prendre l'offensive, et qui en a les moyclls, 
elle n.evient un inr.onv('nicllt ponr la pllis-



lllnECTOIHE ~1799)' 227 

:,ance qui est rédllite ¿¡ la défensive, par l'in
ft'-riOl'ité de ses forces. Celle-ci doit souhaiter 
alors que le nombre des points d'attaque soit 
aussi rédllit que possible, afin de pouvoir con
centrer ses forces avec avautage. S'il eut été 
avalltageux pOllr la France, suífisamment pré
parée a l'offeusive, de pOllvoir déboucher en 
Tla v jere par la Suisse, il était f:khcux pour elle, 
l'éduíte á la défensive, de ne pouvoir pas COfllp

ter sllr la neutralité suisse; il était facheux 
pour elle d'avoir a garder tout l'espace compris 
de Mayence á Genes, au lieu de pouvoir, 
comme elle le ut en 1793, concentrer ses forees, 
entre Maycnce ('t Strasbourg d'une part, et 
entre le Mont-Blane et Genes de l'autre. 

A 1nsi, l' occupation de la Suisse pouvait de
venir dangcl'cuse ponr la France, dans le cas 
de la ddcnsÍvc. Mais elle étaít fort 10Ín de se 
noire dans UJl cas parci!. 1.,e projet du gou
vernemellt élait de preJ]{!re I'otfellsivc partout 
et de procl~der, comme naguere, par des 
coups foudi'Oj'lIltS. :'Ibis la distl'iLutioll de ses 
forces fut des plus ll1alheul'euscs. 011 pla<,'a 
une <lrrnée tl'observation en HollanJe, et une 
autre arrnée d'obscrvatioll sur le Hhin. Une al'
mée active devait partir de Stl'aSDourg, tl'a
verse!' la fOf(~t N oire, et en vahir la BavÍel'e. 
ti lle ~ecoIllJe armée acti ve devait combattl'l' 

15. 
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en Sllisse ponr la possessioll des montagnes, 
et appuyer ainsi d'un coté celle qui agirait 
sur le Danube, et de 1'autre ceHe qui agirait 
en Italie. Une autre grande armée devait par
tir de l'Adige pour chasser tout-a-fait les Au
trichiens jllsqu'au elcla ele l'Izonzo. Enfin, une 
derniere armée d'observatioll devait couvrir la 
Basse-ltalie, et garder Naples. OIl voulait que 
l'armée de Hollande flit de villgt mille hornmes, 
celle dn Rhin ele guarantc, celle du Danube 
de quatre-vingts, ecHe de Suisse de quaranle, 
ceBe el'ltalie de quatre-vingts, cclle de Naples 
de quarantc, ce gui faisait en tont trois cellt 
mille hommes indépewlamment des garnisolls. 
Avec de pareilles forces, cette distribution deve
nait moins défectneuse. Mais si, par la levée 
des conscrits, on pouvait, dans quelque temps, 
porter nos armées a ce nombre, OH était loin 
el'y etre arrivé dans le momento On ne pou
vait gucre laisser que dix milJe hornrnes en 
Hollande. Sur le Rhin on pouvait a peine réu
nir quelques mille hommes. Les troupes des
tinées a composer eette armée el' observation 
étaient retenues dans l'intérieur, soit ponr 
surveiller la Vendée encore menacée, soit pour 
protéger la tranquillité publique pendant les 
é1ections qui se préparaient. L'armée destinéc 
,\ ;¡gir sur le Danubc était au plus de (Tua-
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rante mille hommes, ce He de Suisse de trente, 
celle d'Italie de cinqnante, ceHe de Naples de 
trente. AillSi, 1l0US comptions a peine cent 
soixante ou cent soixante-dix mille hommes. 
Les éparpiller du Texel au golfe de Tarente, 
était la chose dll monde la plus imprudente. 

Puisque le directoire, emporté par l'audace 
révollltioTlllaire, voulait prendre l'offensive, 
il .falIait alors, plus que jamais, cllOisir les 
points d'attaque, se réunir en masse suffisante 
sur ces points, et ne pas se disseminer, pOUI' 
comhattre sur tous a la fois. Ainsi, en Italie, 
au líen de disperser ses forces depllis Vérone 
jusqu'a Naples, iI fallait, a l'exempIe de Ro
naparte, en reunir la plus grande partie sur 
l'Adige, et frapper la les grands coups. En bat
tant les Autrichiens sur l' Adige, ii était assez 
prouvé qn'on pouvait tenir en respect Rome, 
Florence et Naples. Du coté clu Danube, au 
lieu de perdre illlllilemcnt des milliers de bra
ves au pied du Saint-Gothard, iI fallait dimi
nner l'armée de Suisse et du Rhin, grossir 
l'armee active c1u Danuhe, et livr~r avec celle
ci une bataille décisi ve en Baviere. 011 pou
vait meme réduire encore les points d'attaque, 
rcstcr en oLservation sur l' Adigc, n'agir of
fensivemcnt que sur le Danube, et la, porter 
un eonp plus fort et plus sur, en grossissant 
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la masse qui devait le frapper. Napoléon et 
l'arehidue Charles ont prouvé, le premier par 
de grands exemples, le sccond par des rai
sonnements profonds, qu'entrc l'Autriche et 
]a France, la querelle doít se vider sur le Da
nube. e'est la qu'est le chemin le plus court 
pour arriver au but. Une armt'e franc;aise 
victorieuse en llaviere , rend nnls tons les suc
ces d'une armée autrichienne victoricuse en 

Italie, paree qu'elle esl beaucoup plus rappro
chée de Vienne. 

Il faut dire, pour excuser les plans du direc-
toire,qu' on n' avait poin t eucore embrassé el' aussi 
vastes champs de bataille, et que le sClllllOmme 
qni l'aurait pu alors, était en Égypte. On dis
sémina done les cent soixante mille hommes, 
011 enviro n , aetuellemellt dispollibles, sur la 
ligne immense que notls aVOllS décrite, et dans 
l'ordre que nons avons indiqué. Dix lIlille llOm
mes devaient observer la Hollaude, fIuelqnes 
mille, le Rhiu; quaralltc mille forlllaieut l'armée 
dn Dallube, trente mille celle de Suisse, cin
quante mille celle d'ltalie , trente ceHe de Na
pIes. Les conscrits devaient bientot renforeer 
ces masses, et les porter au nombre íixé par 
les plans du direéloire. 

Lc choix des généraux IlC fut ~llerc plus 
[leureux que la conception des plauso 11 esl 
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Vl"ai q uc depuis la mort de Hoche, et le d{~part 

de Bonaparte, Desaix et Klébcr ponr l'Égypte, 
l('s dlOix étaicnt beauconp plm lilllités. 11 res
tait un gónéral dont la l"('~putation était grande 

et méritée, c' était Marean. On pOllvait etre 

plus audacieux, plus entreprenant, mais on 
ll'{'tait ni plus ferlTle ni plus súr. en état, dé
fellclll par uu te! llOmme, ne pouvait périr. 
OisgTació a cause de sa couduite dans l'affaire 
Picll('gru, il avait lllodestement consentí a de

venir simple inspecteur d'infantcrie. Ou le 
pro posa au directoirc pour COlIllIlallder en 

Italie. lkpuis que Bonaparte avait tant: attiré 

l'attclllioll sur ectte belle contrée, depuis 

qu'elle était comme la pommc de discorde en
tre l' A utriche et la Franee, ce cornmancle

rnent semblait le plus important. C'est pour

qlloi OH songea a Morcan. Barras s'y opposa 
de toutcs s(:'s forces. 11 dOlllJa des raisons de 

grall!! patriote, et préscl1ta Morcan COlIlme 

sllspect, ;'l cause de sa conduitc an r 8 fructi

dar. Ses colkglles eurent la faiblesse dt~ céder. 

Moreau fut écarté, et resta simple génf"l'al de 
division dans l'armée qn'il alLrait Jú comman

del" en chef. 11 accepta noblernent ce rang 
subalterne et au-dessous de ses talents. Jon
hert et Bernadottc avaient refusé le COllllllan

demeu t de l' armée el' ltalie, on sai L par quels 



232 IlÉVOLlJTlON .FllAN<;A IS ¡.:. 

motifs. On songea done a Schérer, mUJlsll'c 

de la guerreo Ce général, par ses succes en 
Relgique et sa belle bataille de Loano, s'était 
acquis beaucoup de réputatioll. n avait de 
l'esprit, mais un corps usé par l'age et les 
infirmités; ilu'était plus capable de comman
der a des jeunes gens pleins de force et 
d'audace. D'ailleurs iI s'était brouilk avec la 
plupart de ses camarades, en voulant appor
ter quelque rigucur dans la répression ele 
la licence militaire. Barras le propasa pour gé
néral de l'armée d'Italie. Oll <lit que c'úait 
pour le faire sortir du ministere de la gllerre, 
ou ii commelH;ait a devenir importun par sa 
sévérité. Cepenclant, les militaires que ron 
consulta, notamment Bernadotte et Joubcrt, 
ayant parlé de sa capacité comme on en par
lait alol's dans l'al'mée, c'est-a-dil'e avec beau
coup d'estime, il fut nommé gónéral en chef 
de I'armée d'ItaJie. 11 s'en défendit heaucoup, 
alléguant son age, sa saJlté, et surtout son im
poplllarité, due aux fonctions qll'il avait cxel'
cées; mais oninsista, etilfutobligéd'accepter. 

Championnet, traduit devant une commis
s10n, fut remplacé dans le commandement 
de l'armée de Naples par :Nlacdonald. Masséna 
fut chargé du commandement del'al'mée d'Hel. 
vétie. Ces choix étaient excellents, et la répu-
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hlique ne pouvait que s'en applaudir. L'im
portante armée dll Danube fut donnée au gé
néral Jourdan. Malgré ses malheurs dans la 
campagne de 1798, on n'avait point oublié les 
services qu'il avait rcndus en 1793 et J 794, 
et on espérait qu'il ne serait pas au - dessous 
de ses preilliers exploits. Puisqu'on ne la don
nait pas aMurcan, l'armée du Dallube ne 
puuvait etre en de meilleures mains. lVIalheu
rellsemcnt elle était tellement iuférieurc cn 
nombre, qll'il eút fallll, ponr la commander 
avec confiance,l'audace du vainqueur d'Arcole 
et de Hivoli. Rernadotte eut l'arméc du Rhin; 
Brune eeHe de JIollande. 

L'Autriehe avait fait des préparatifs bien 
supérieurs aux notres. Ne se eonfiant pas 
comme nous dans ses sueces, elle avait em
ployé les dcnx années écoulées depuis l'armis
tice de Léoben, a lever, a équiper et a ins
truire de Ilollvelles troupes. Elle les avait 
pourvues de tout ce qui était nécessaire, et 
s'était étudiée a choisir les meilleurs généraux. 
Elle pouvait porter actuellement en ligue, 
deux ceut vingt-cinq mille hommes effectifs, 
sans compter les recrues qui se préparaicnt 
encore. La Russie lui fournissait un contin
gcnl de soixantc mille hommes, aont on van
lait dalls toute l'ELLropc la bravoure falla tique, 
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et qui étaient commandés par le célebre Su~ 
warow. Ainsi la Ilouvelle coalition allait opércr 
sur le front de notre ligne avec envirou trois 
ceut mille hommes. On al\I10IH;ait deux ,mIres 

cOlltingents fllsses, combillés avec des lroupes 
anglaises, et destinés, run a la Hollalllle, rau
tre a Naples. 

Le plan de la campagne de la coalition n'était 
pas mieux COIH;U que le nulre. C'était UIlt' CUIl

ceptioIl pédantcsque du consf'il 311liquc, fo!'t 
désapprouvée par l'archiduc Charl(>s, rnais im
posée á lui et a tous les gl>llt>raux, sallS qu'il 
leul' fút permis de la modifier. Ce plan repo
sait, cOlllme celui des Fran<:ais, sur le príncipe 
que les montagnes sont la cld de la plaille. 
Aussi ues forces considérables daiell t - elles 
amoncelées pour garder le Tyrol et les Gl'i-
50ns, el ponr arrache1', s'il é lait possible, la 
grande chaine des Alpes aux Frél11 (;ais. L(' se
cOlld objet que le cOl1seil auliquc sCllll¡1ait le 
plus affectionner, c'était l'Italic. ües forees COll

sidérables étaient placées derriere l'Adige. Le 
théatre de guer1'e le plus important, cclui 
du Danube, lIe parai~sait pas t\tre celui dont 
OH s'était le plus occupé. Ce qu'on avait [ait de 
plus heureux de ce coté, c'était d'y placer 1'a1'
chiduc Charles. Voici counnent étaient <1i5t1'i
buées les forces alltrichienllcs. L'arc1úduc 
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Charles était, avcc cinquante-quatre mille fan
tassins et vingt-quatre mille chevaux, en Ba
viere. Dans le Voralberg , tout le long du Rhin, 
jusqu'a son cmbouchure dan s le Iae de Cons
tance, le général Hotze eommandait vingt
quatre mille fantassins et deux mille chevaux. 
BeIlcgardc était dalls le Tyrol avec quarante
six mille hommes, dont deux milIe cavalicrs. 
Kray avait sur l'Adige soixante-quatre milIe 
fantassins et onze mille chevaux, ce qui faisait 
soixante-quinze ltlille hommes en tout. Le 
corps russc devait venir se joindl'e a Kray, pour 
agir en ltalie. 

OIl voit que les vingt.six mille hommes de 
Ilotze, et les quarante-six mille de Bellegarde, 
devaient agir dans les montagnes. 11s devaicnt 
gagner les sources des fleuves, tamlis que les 
élrmóes qui agissaicIlt dans la plaine tache-o 
rajcnt d'en franchir le cours. Dll coté des Fran
(:ais, I'arméc cl'HeIvétie était chargée du me me 
süin. Aiusi, de part et d'autre, UIle foule de 
braves allaient s'entre-détruil'e iUlltilement sur 
des rochers ínaccessibles, dont la possession 
ne pouvait gll(~re inOuer sur le sort de la 
guerfe *. 

* TOl!tcs (:es asscrtions sont motiyées al! long par I'al'
.. hiduc Charlcs, le génél'al Jomini et Napokoll. 
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Les généraux franc;ais n'avaient pas manqué 
d'informer le directoire de l'illsuffisancc de 
leurs moyens en tout genre. Jonrdan, obligé 
d'envoyer plusieurs bataillons en Belgique, 
ponr y réprimcr quelques troubles, et une 
demi-brigade a l'armée d'Helvétic pour rem
placer une autre demi-Lrigadc (~nvoy~e en Ita
lie, ne comptait plus que trente-huit millc 
hommes effectifs. De pareilles forces t:'taient 
trap dísproportionnées avec celles de l'archi
duc, pour qu'il put lutter avec avantage. Il 
demandait la promptc formation (le l'armée 
de Bernadotte, qlli ne comptait pas encore 
plus de cinq a six mille homrnes, et surtout 
l'organisation des nouveaux bataillons de calll
pague. 11 aurait vouln qu'on lui perrnlt d'atti
rer a lui, ou l'armée du Rhin, ou l'armée 
d'Helvétie, en quoi il avait raison. Mass(~na se 
plaignait, de son coté, de n'avoir ni les ma
gasins, ni les moycns de transport indispen
sables pOllr faire vivre son armée dans des 
pays stériles et d'uIl acces extremementdifficile. 

Le directoire répondait a ces observations 
que les conscrits allaient rejoindre et se former 
hient6t en hataillons de campagne; que l'ar
mée d'Helvétie serait incessamment portée a 
quarante mille hommes, eeHe <Iu DarlllLe a 
soixante; que des que les élcctions scraient 
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achevées, les vieux hataillons, retenus dans 
l'intérieur, iraient former le lloyan de l'arméc 
du Rhin. Bernadotte et Masséna avaíent ordre 
de concourir aux opérations de Jourdan, et 
de se conformer a ses VllCS. Comptant tou
jours sur reffet de l'offcnsive, et animé de la 
meme confiallcc dans ses soldats, iI voulait 
que, malgré la disproportion du nombre, ses 
gélléraux se hatasscnt de brusquer l'attaque et 
de déconcertcr les Autrichiens par une charge 
impétueuse. Aussi les ordres furent-ils donnés 
en conséquence. 

Les Grisons, partagés entre deux factions, 
avaient hésítl~ long-temps entre la domination 
autrichienne et la domination suisse. Enfin ils 
avaient appeJé les Autrichíens dans leurs vaI
lées. Le <lirectoire, les considérant comme su
jets suisses, ordonua a Masséna d'occuper leur 
territoire, en faisant aux Autrichiens une som
rnatioJl préalahle de l'évacller. Eu cas de re
fus, Masséna devait aUaquel' sur-Ie-champ. En 
me me temps, commc les Russcs s'avaIH;:aient 
toujours en Autriche, iI adl'essa, a ce slljel, 
del1x notes, l'une au con gres de Rastadt, 
l'autre a l'empereur. Il déclarait au corps ger
maniqlle et a l'empereur, que, si dans l'espace 
de lmit jours un contre-ordre n'était pas donué 
á la marche des Rnsses, il rcgardcrait la guerl'f~ 
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comme déclarée. Jourdan avait onll'c de pas

ser le Rhin anssitüt ce délai expiré. 
Le congrcs <le Bastadt avait singulierement 

avancé ses traY:lllX. 1 _es questiolls de la ligue 
du Rhin , du pal'lage eles lles, de la constrllc
tion des ponts, étant tcrmínécs, on ne s'OCCU
paí! plus que de la question des dettes. La 
ptupart des princes germaniques, exccpt(? les 
princes ccclésiastiqucs, 11e dcmandaient pas 
mieux que de s'cntendre, pour éviter la guerre; 
mais soumis la plupart a l'Aulriche, ils n'o

saient pas se prolloncer. Les memLrcs ele la 
députation (]uittaicnt successivemellt le con

gres, et bientót on aliait se trouver dans l'im
possibilité de délibérer. Le congrt;s dé clara ne 
pas pOllvoir rópondrc a la note du dircctoire, 
et en référa a la diete de Hatishonne. La note 
destinée a l'cmpereur fut envoyéc a VieJll;e 
mhlle, et resta san s répollse. J _:1 gueI'l'c se 
trol1yail done (!{'claréc par le ftit. Jourdan eut 

ordl'c de 11'aversel' le Hhin, et de s'avancer, 
par la foret Noire, jusqu'aux sources uu Da
Ilube. Il franc11it le Rhin le 11 ventase an vn 
(J er mars). L'archidllc Charles frallchit le Lech 
le 13 ventase (3 mars). Ainsi les limites que 
les ueux ¡missélnces s'étaient prcscrites ('tajent 
fi.'anchies, et on allai t de nouveau en venir 
aux maills. Cepcndant, lout (~n fais;lIIt ulle 
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mnrehc offensivc, Jourdan avaít or<1re de lais
ser tirer les premiers coups de fusil a l'en
nemi, en attenclant que la íléclaration de 
gucrre fút approll \'ée par le corps législatif. 

PelH1ant ce telflps Mass('na agit dnIls les Grí
sonso TI SOIllIll:í les Autrichiens de les évacuer 
le 11; Y(~flh)se (G mars). Les Grisolls se compo
srllt d(~ la haute vallée du Hhin, et de la 
haute vallée de l'1nn, OH Engadin. l\fasséna 
résolut de passer le nhin pres de son em
bouchure daus le lac de Constanee , et de 
s'emparer ainsi de tous les corps répnndus claus 

les hautes vallées. Lecourbe, qui forlllait son 
aile dl'Oite, et qui, par son aetivité et son au
dace extraordinaires, était le général le plus 

accomplí pour la gllerre desmonlagnes, devait 
pa,·tir des environs du Saint-Gothard, franchir 
le Hhin Y(~rs ses sourccs, se jeter dans la val
léc de l'lllll. Le géuéral Dessolcs, ayec une 
division de l'armée d'Italie, dcvait le seconder 
PIl se portant ele la Valteline daus la valléc du 
Haut-Atlige. 

Ces habites dispositions furcnt exécutées 
avee une grande viglH~ur. Le 16 ventose (6 
mal's) le Rhill fllt fl'anchi sur tous les points. 
Les solclats jeterent des charrettes dans le 
(lelJ\,(~, et passerent desslls comme sur un 
pOIlt. Ell deux .iours, l\Iass{~lla [ut maitre de 
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tout le cours du Rhin, dcpuis ses sourccs j lIS

qu':'t son embouchure dans le lac de Cons
tan ce , et prit q uinze pieces de canon et cinq 
mille prisonniers. Lecourbe, de son cóté, 
n'exécutait pas ave e moins de Donheur les or
dres de son général en chef. II franchit le Hhin 
supérieuI', passa de Dissentis á Tusís (bns la 
vallée de l'Albula, et, de eette vallée, se .ieta 
hardiment dans celle de l'Inu, en traversant 
les plus hautes montagues de l'Europe, cou
vertes encore des neigcs de l'hiver. Un retard 
forcé ayant empeché Dessoles de se porter de 
la Valteline sur le JIaut-Aclíge, J"econrbe se 
trouvait exposé an débordcment de toutes les 
force s autrichieunes eantonnées (lans le Tyrol. 
Tandis, en effet, qu'il s'avan<:ait hardiment 
clan s la vallée de l'InIl et marchait sur 1\lar
tinsbruck, Laudon se jeta avec un corps sur 
ses derrieres; mais l'intrépide Lccourbe, re
venant sur ses pas, assaillit Laudoll, l'accabla, 
lui 6t beaucoup de prisonniers, et recommen<;a 
sa marche dans la vallé e de l'lnn. 

Ces débuts brillants semblaient faire croire 
que dans les Alpes comrne a N aples les Fran
<:ais pourraient Lraver partout uu f'nnemi su
périeur en Hombre. Ils confirmercllt le di
rectoire dans l'.idée qu"il fallait persiste!' dans 
l'offensive, et supplécr an llombre par la har
diesse. 
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Le directoire Cllvoya a Joul'datl la déciara

tion de guerre q u'il avait obtenue des cOllseils *, 
avec l'ordre d'attaquer sur-Ie-Gbamp. Joutdan 
avait débouché par les défilés de la foret Naire, 

dans le pays compris entre le Danuhe et le lae 

de Constance. L'angle formé par ce 11ell\'e et 
ee lae ya en s'ouvralll tonjours clavautagc, a 
mesure qu'on avance en Allem<lgne. Jourdall, 
c¡ui vOlllait appllyer sa gauche an Danube, et 

sa droite all lae de Constallce, pour eomnm
lliquer avee Masséna, était done obJigé,. a 
mesure qu'il s'avalH;ait, ¡J'ételldre tOlljours sa 

liglle, et de l'aftaiblir par conséqucllt d'ul1e 

maniere daugereuse, surtont devant UIl ell

nemi tres - strpérieür en nom breo Il s' était 
d'abord porté jusqu'a Mengen d'un coté, et 
jusqll'a Marclulorf de 1'alltre. Mais apprenallt 
(f!le l'arméc du Hhin ne serait pas organisée 
avant le 10 germinal ( 30 mars), et craignant 
d'elre tournt~ par la valJée dll Necker, il COII

<Jut des craintcs et fit un mouvemellt rétrograde. 

Les ordres de son gouvernemcnt et le sllcces 

de Masst'na le déciderent a remarch~r en avallt. 

11 fit ehoix d'llne bonne position entre le lac 
de COllstallce et le Danube. Dellx torrí'llts, 

;. Celte d(:clal'atioll dI' ~lII'IT!' ["t f:li~e le 22 vcnt,'¡sf 

T" YIr '-12 'Har, "~o 

\'. ,e 
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i'Ostrach et l'Aach, partalll h pCIl pr¿s d!¡ 
méme point, et se .ictaut l'un (lans le l);¡tlubc, 
l'autre dan s le lae de COllstance, forn1f'llt UJ]!' 

nH~me ligne droite, dCl'l'il~re !aqucHe Jourdan 
s'établit. Sainl-Cyr, formallt sa gauclte, ótait 
a l\Ieugen; Süuham, avec le e('lltre, ;'t PfuJ
lendorf; li'érillo, avec la droitc, .1. Jlarclidorf. 
D'Haupoult était placé á la n·~serve. Lefe1JVrc 
avec la division d'avant-garde , était a Ostrac11: 
Ce point était le plus accessihle de la ligne ; 
placé a l'origine des rlenx tOrI'Cllts, .1 pr0sclltail. 
des mal'écages qu'ol1 pom'ait 11'aH'rSel' ,~llr IIlIC 

longue cJ¡allss(~e. C'esl. sur ce point que l'al'

chiduc Charles, qui ne '/01lJait point se Jaisser 

prévenir, résolut de porter son principa 1 efTort. 
U dirigea deux colonncs a la galLche el;'t la droite 

des Fran~ais contrc Saillt-Cyr el. Férino. l'tIais 

sa masse principale, f'nrl(' de pl't:s d(~ ciuqwlIlte 

mili e llOlllll1CS, fu t por! {'c 10[1 t ellt iáe sur k 
point d'Ostl'ach, oú se tromait'lIt ncuf millc 
Franc:ais au plus. Le cOlnbat cOtmncnr;a le 2 

germinal (22 mars au matin) et fut des pllls 
acharnés. Les Frant;ais déployercnt ;1. ccttf~ pre
miere rencontre une bravonre el llIle opini:l
treté qni excitúellt l'adl1lil'alioll (lll pl'incc 
Charles lui-ménlf'. Jonnlan accourut sur ce 
point; mais l'étendnc de sa Jigne et la lla/me 

clu pays ne perrnellaÍcll1 jlas CInc, par un JnflU-



n:mcllt rapidc, il transportat les furce; de ses 
ailcs a son centre. Le passage fut forcé, et apres 
une résistance hOTlorable, Jounlan se vit obligé 
de battre en rctraite. JI se replia entre Singen 
et Tnttlingeu. 

Un l:cÍlec ir {o[lvel'ture de la call1pagne était 
ükhcux; i[ délruisait ce prestige (Lllldace et 
d'illvinciLiiit(: dont I(~s Fl'aw;:ais avaicnt be

soin pOllr stlppléer an nombre, Cppcndant 
l'inr{"rioritt~ des forces avait renda cet échec 
pres(llw inévítablc. Joul'dan nc renOlH:a pas 
poul'lant a prcnclre l'offensivc. Sacltant que 
lVIassélla s';n'allc;ait an-dela du Rhin, se ftant ~t 

la coopél'ation de l'al'mée du Danuhe) il se 
cl'oyait obligé de tentel' un dernicl' effol't pOllr 
soutenir son collegue, et l'appuyel' en se por
tant vers le bc de COllstance. n avait un autre 
motif de se reporter en avant; c'était le désír 
(l'occuper le point de Stokach, oú se croisent 
les mutes de Suissc et de S0113be, point qu'ii 
avait en le to1't d'abanc\onncl' en se retirant 
entre Singcn et Tl1ttlingell. 11 {Jxa son 111011-

vement au 5 germinal ( '..1.5 mars), 

L'archiduc Charles n'était pas encore assnré 
de la directioll qll'il devait donne!' ú ses mouve
ments. II ne savait s'iL devaít dirigel' sa marche 
OH sur la Sllissc, de maniere a séparer Jounlan 
de' Masséna, ou yersles sources el II Danu he, 

1 (), 



x'I4 nÉVOLUTlON rl\i\N0A1Sfn 

de malliere a le sépal'cl' (1e S3 base du Hhin. La 
direction vers la Snisse luí scmblait la plus 
avantageuse ponr les (leux anuées, cal' les 
Fran<,;ais avaient autant d'intérét a se lier á 
l'al'mée d'Helvétie que"1 les Autrichiens en 
avaient a les en s{~parcr. Mais il ignorait les 
projets de Jourdan, et voulait faire IIHe l'f'COn
naissance pOllr s'en assurer. II avait projeté 
cette recoüllaissance pOllr le 5 germinal (25 
mars), le jour meme ou JOllr\lan de son cot(~ 
youlait l'attaquer. 

La natme des lieux rendait la position des 
deux années extremernent compliquéc. Le 
point stratégiq ue était Stokach, ou se croisen t 
les routes de Souabe et de Sl1isse. C'était la la 
position que Jourdan voulait reprcndre, et que 
l'archiduc voulait garder. La Sto1.ach, petite 

l'iviere, conle en faisant beaucoup de détours 1 

devant la vilJe du m';me llOm, et va finir son 
conrs sinllellx daos le lae de Constanee. C'étaÍt 
sur cette riviere que l'archiduc avait pris po
sltion. 11 avait sa gauche entre Nenzingen et 
\Vahlwies, sur des halltcurs, et dcrriere l'nn 
des eircuits de la Stokaeh; son centre était 
placé Sllr un platean élevé, nommé le Nellem
berg, etenavant de laStokach;etsa droitc Sll!' 

le prolongement de ce platean, le long (h~ b 
challssée qlli va de Stokach a LiptingeIl. Elle 



bt: tronvait, eomme le centre, en avant de la 
Stokach. L'cxtrémité de eette aile était eou
verte par les bois épais qui s'étendent sur la 
route de Liptillgen. Il y avait de gt:ands dé
fauts dans ccttc positioll. Si la gauche avait la 
Stokach dcvant elle, le centl·C et la (Iroite l'a
vaiellt ;'¡ dos, el pOllvaient y etre préc,ipités 
par un effort ele l'cllnemi. En outre, toutes les 
positiolls de l'armée n'avaiellt qu'tlOe meme 
issuc vers la vi \le de Stokach, et en cas d' UIle 
relraite forcée, la gauchc, le ccntre, la droite, 
scraient venus s'clltasser slIr une seule route, 
et auraient pu amencr, en s'y rcncontrant, une 
confusion désastreusc. Mais l'archiduc, en vou
lant couvrir Stokach, ne pOllvait pas prendre 
d'alltre position, et la nécessité était .son ,excuse. 
Jl n'avait a se reprocher que deux vérítables 
tautes: l'ulIe de ll'a voir ras faitquelqnes travaux 
pOllr· mieux garder son c~lltre et sa droite, et 
l'autre cl'avoir trop porté de tl'OUpCS a sa gall

che, qui était suffisamment protégée par la 
riviere. C'efit l'cxtrerne désir de conserver le 
point irnportant de Stokach, qui luí fit distri
bner ainsi ses troupes. Il avait da reste l'avall~ 
tage d'uue irnrnense supériorité numérique. 

Jourclall ignorait une partie eles disposítions 
de l'archiduc, car ríen n'est plus difficile qUe 
les reLlJllllaissallces, surlollt dans un p<lY.5 aus:si 



accidenté que cclui Ol! agissaient les deux a1'

mées. Il occupait toujOUl'S l'Ol1verture de J'an

gle formé par le Danube et le lac de Constauce, 

de Tuulin!:!"en a Steusslin,s:"cn. ectte ligue était o ~ v 

fort étenduc, et ia llature du pays, qui ne 
permettait gtlCf(~ une COllcf'lltration rapicle, 
rendait cet illconvénient CIlCOfC plllS graye.ll 

ordonna an gélH'~ral Férino, quí commandait 

sa el roite \'Cl'S Steussl ingen, de marchcr sur 
'rVahlwies, et a Souham, qui commanclait le 
centre vers Eigeltingcn, ele se porter sur N en
zingcn. Ces detlx g(~!léranx dcv~;icnt combine!' 

leurs efforts pou!' ernporlcl' la gallcllc et le 
centre de l'al'chiduc, ell passallt la Stokach 

el en grayissailt le Sellemberg. JourJan se 
proposait ensuitc de faire agir sa gauche, son 
avanl-ganle et sa réserve sur le point de Lip

tingt'n, afin de pén{'trcr ;1 tra"t'fS les l)ois (luí 

cOU\Taient ia droite de i'archid!lc, (:'1 de ;):11'

vellir it la forcer. Ces dj~;:)()"iliolls avaient I'a-, 
vantage de diriger la plus grande masse des 

forces sur l'aile dmite de l'archiduc, quí était 

la plus compromise. ::\Ialheureuscment toutes 

les colonnes ele l'armée avaient des pOlllts de 

départ trop éloignés. POUI' agir sur LiptillgCI1, 

l'avallt-ganle et la rés~'rv(' ;l:trlaiellt (rl.:mingen

ob-Ek, ct ia rauche tk Tu~t!il1gcn, a h dis
tancf:' (i'tllle jot!t'w'·:· de marcbe, C(~I: isu i ('llll'llt 
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dait d'aulant plus dangereux, que l'armpe 
/i'aw;:aise, forte de trente-six mille hommes envi
ron, était inférieure d'un tiers au moins a l'al" 
mée autrichiellue. 

Le 5 germinal (').!l maJ's) au matill, les deux 
aJ'mées se )'('l!ColltrÓi'f~llt, L'armée frant;¡aise 

llIarcJlait Ú une hataillc, celle des Antrichiens 
;'1 une J'(~collllaissa])(;e. Les A ntrichiens , qui s'é

taient <"Dranlé:s un peu avallt f10US, surprirent 
nos avant-gardcs, mais furent Lientót refoulés 
sur tOllS les pO[nt5 par le gros de nos divisiotls. 
Férillo ;'1 la draite, Sonham au centre, arrive
rellt it \Vahlw;es, il Orsingcn, a Ncnzingell, 
au bord de la Stoj,ach, all pied du Nellem

berg , ramenercnt les A utrichiells dans leut' 

position dn matin, et commencerent l'attaque 
sériellsc de cette position. lis avaient a frall
chir la Stokach et á [orce1' le Nellembe1'g. 
U1le lOllgue callolllladc s' engagea sur toutc la 

ligne. 
A notre gallchc, le sllcci~s était plus prompt 

et plus completo Vavant - ganle actuellement 
commandée par le génél'al Soult, df'puis uIIe 
hlessure qu'avait re<;ue Lefebvl'e, repollssa les 
AntrichiclIs qui s'étaicnt avancés jUSqH'~t Emin
gen.oh-Ek, les chassa d(~ LiptingeIl, les mit en 
déroute dans la plaiuc, les poursuivit avec une 
('xtn;lilc ar¡[ctll', l't pan j'it á lenr t:111evcr les 



bois. Ces hois étaient ceux mél11es qm COlh 

vraient la aroite au,trichienne; en poursllivant 

leur mouvement, les Frallc;:ais pOllvaient la je
ter dans le ravin de la Stokach, et lui callser 

un désastre. l\Iais il était cLtir qtle cette aile 

allait etre )'etlfoJ'cée aux dl:pens dll centre et 
de la gauche, et qn'il fallait agir sllr elle ayec 

une gJ'ande rnasse de forces. Il falbit donc, 

coItlme dall!> le plan primitif, faire converger 

Sllr ce meme point l'avant-garde, la réserve 

et la gallche.l\Ialheureusement le général Jour
dan, se confjant dans le SlICCCS trop facile qu'il 

vepait d'obtenir, voulut atteíndre un objet 

trop ('teudu, et an líen d'arnellel' Saint-Cyr a 
hú, iI prescrivit a ce général de faire nn long 
circuit, pOUl' envelopper les AutrichieIJs et 

lellr coupel' la rqraite. C'était trop se htlter de 

reclleillir les frllits de la victoire, ql/afld la vic
toire n'était pas remporté(~. Le gélléral .Iour
dan m~ garda slIr le poiJlt d{'cisif que la di

vision d'avant-garde et la I'éserve confiée a 
d'Hautpolll. 

Pendant ce temps, la dwite des Alltrichiens, 
voyant les bois qllila cOllvraicnt ford~s par 

l'enncmi, fit volte-face, et disputa avec une 

extreme opitliátl'etó la chaussée ele Liptillgcp 

.a Stokacll , qui tl'averse ces bois. On se battait 
avec <lcbarnement, IOI'Stjllt' ¡'archidllc accotl-
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;rut en toute hateo Jugeant ledanger avec un 
.coup (l'reil sur, il retira les grenadiers et les 
cllirassiers dll centre et de la gallche pour les 
transporter a sa droite. Ne s'effrayant pas elu 
mOllvement de Saillt-Cvr su!' ses derrieres, il 

~ 

sentit que Jourrlan repollssé, Saint-Cyr n'en 
seraít que plus cOlIlpromis, pt il résolut de se 
borller ~t un effort décisif vers le point actuel
lClllClIt menacé. 

On se disputait les bois avec un acharne
ment extraordinaire. Les Fran<;ais, tres-infé
rieurs en nombre, résistaient avec un courage 
que l'archidl1c appe1lt~ admirable; mais le prince 
cbargea lllí-merne avec quelques bataillons snr 
la chaussée de Liptingen, .et fit lacher prise 
aux Fran(~ais. Ceux-ci perdirent les bois, et se 
trouverellt enfin dans la plainc décotlverte de 
Líptillgen, d'oú. ils étaient partís. Jourdan fit 
demander du secours a Saiflt-C)T, mais jI n'é
taít plus temps. Illui restait sa ,'éserve, et iI 
résolllt de faire eXPcllter une charge de cava
lerie pour repreTHlre les avantages perdlls. Il 
lan<;a qllatre régiments de cavalerie a la {ois. 
eeUe charge, arretée par tille alltre clJarge 
fIue fireut a propos les cuirassiers de l'archidue, 
ne fllt pas hemcuse. Une confllsion horrible 
"e mit alors dans la plaine de Liptingen. Apre~ 
!Y0ir f;¡it des prodjges de bravome, les !'r;m-
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<,'aís se débandereut. Le général Jourdau lil des 
efTorts héroiques pour arreter les fuyanls; ii 
fl1t emporté lui-m(~lllc. Cepcwlant les Autri
chiens, épuisés de ce long cornLat, n'osÓl'ent 
pas nOllS poursHlvre 

La journée fllt (ks 101's flnie. Férino et SO\1-

ham s'étaienl. maintenus, Illais n'ayaícnt forcé 
ni le ccutre ni la gauche des Antrichiclls. Salnt
Cyr courait su!' JE'Lll'S derl'ieres. On ne pouvait 

pas dire que la bataille fut pcrdue : les Frall

<;ais, inférieurs du tiers, avaicnt conscné p3r
tout le champ de bataillc, d clóployé une rare 
bravoure; mais avE'C lenI' inf(~!'iorilé IlIllnéri
que, et l'isolemcnt de lelll's diff('~rents corps, 
n'avoi1' pas v¡¡incn, c'était étre battu. 11 fallait 

suI'-le-champ rappeler Saint - Cyr, tres-com
promis, rallier l'avant-garde et la réseI've mal
traitécs, r~lmcner le centre et la droÍte. Jourdan 
donna sur-Ic-chatll p des ordres en conséq llenCl', 

ct prescrivit ;\ S:tint-Cyr de se replier le plus 
promptement püs~iLle. La position de ce de\'
ni el' ótait devenue tres-périlleuse; mais il opéra 
sa re traite avcc l'aplomb qni l'a toujours si

gllalp, et il regagna le Dallube sans :\ccidellt. 

La pel'te avait été ;\ [Jet! pI·t·S égale dc'i denx 
cotés, en tllt~S, bte::sés ou prismllliers. Uk 
l'tait de qlla!r,? i¡ Cll!lj miEl' hO!llJ!)CS ell\ iru:1. 

iprl's (:eitc IOUl';l\"~~' L~lcdllt~lll'l'U~)C L,·¡ fi'(Ul-
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{,'alS ne pOllvaiellt plus tenir b campagne, et 
ils devaient ,hereber un abri derriere UIle li
gn~ puissante. Devaicnt-ils se retirer en Suisse 
on sur le Rhin? Il était évident qu'en se reti
rant en Suisse, ils cOlll!Jiuaient leurs efforts 
avec l'armée de ::Uassélla, et pouvaient par 
ecUe réunioH repremlre ll11e anilllde impo
sante. MalhcurcusemCllt le gélléral Jourdan ne 

cmt pas devoir en agir ainsi; ii craignait paur 
la ligne du Hhin, sur laquclle Bernac10tte n'a
valt réuili E'ncoJ"c que sept a huit mille hommes, 
et il résolut de se rep!ier a l'<cntrée des défilés 
de la í(m;~t Noire. 11 prit lá une positioIl qu'il 
eroyait forte, et laissaut le comm:!nclemcut a 
son ehef d'(~tat-major Eruoulf, il p;lrtit pour 
Jlaris, afin d'aller se plaindre de l' état d'infé
riOTité dans lequel on avait laissé son armée. 
Les rés¡¡]¡ats parlaicllt heallcoup plus haut que 
toutes ! ::s plain tes d u mOJI de, et il vabit bien 
mienx qu'il l"{~sLlt;1 SOD arrm'e que d'allcr se 
plaindre it Paris. 

Tres·heurcusement le eonseil aulique impo
sait a l'archiduc ulle faute grave, qui I'Pparait 
en partie les nutres. Si i'archiduc, poussant 
ses avant;¡ges, eút poursuivi sans rcl,\che no
tre arméc vaiuelle, il aurait pn b mettre dan s 
un d0:·;onlre eomplet, et pe1lt-etre meme la dé
truire. 11 ,ltlrait été temps alo!'s de revenir vers 
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la SuÍsse pom assaillir Masséna, privé de tOllt 

seeours, réduit a ses trente mille hommes, ct 
engagé dans les hautes vallées des Alpes. Il 
n'eut pas été impossible de lui couper la route 
de Franee. l\Iais le conseil aulique défendit a 
l'archiduc de pousser vers le nhin avant que 
la Suisse fUt évaclJéf~; c'était la conséqllcnce 
du principe, que la clef dll thé::ltre de la gucrrc 
était dans les montagnes. 

Penclant que ces événemcnts se passaient en 
Souabe, la guel're se poursuivait dans les Hau
tes-Alpes. Masséna agissant vers les sources da 
Rhin, Lecourbe vers celles de l'Inn, DessoJes 
vers eclles de l'Adige, avaicnt en des succes 
balancés. Il y avait au-dela du Rhin, un peu 
au-dessus du point ou il se jette dans le lae 
de Constance, une position qu'il était urgent 
d'emporter, e'était eelle de Feldkirch. Masséna 
yavalt mis toute son opini:ltl'C'té, mais il y 
avait perdu plus de dClIX mille hommes sans 
réslll tato Leconrbe, a Taufers, Dessoles, a Nau
ders, avaÍent livl'édt'ux eombats brillants, qui 
leUi'3Vaiellt valu a chacnn trois a quatre mille 
prisonuiers, et qui avaient amplement com
pensé l'éehee de Feldkirch. Ainsi les Fran<;ais, 
par leur vivacité et leur audaee, conservaient 
la supériorité dans les Alpes. 

:Ces opél'atiolls c()mmen~aif'nt ell ftnlic, I\-: 
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lenJemain nH~me de la batailte de 5tokach. Les 
Francais avaient reCll environ trente mille cons-, , 
crits, ce qui portait la masse de lClll'S forces 
en ltali:e a cent seize mille hommes a peu preso 
11s étaient distriuués ainsi qu'il suit : trente 
m ille bomnws de vieilles t rOl! pes gardaient, 
satis l\Iacdollald, Home et Naples. Les trente 
mille jellnes solclats étaient dans les places, Ji 
restait einquallte-six mille lwmrnes SO!lS Sché
rer, De ces eingliallte-six mille homllles, ii en 
avait été détaché cinq mille SOtlS le général 
Gauthier pour occuper la Toscane, et cinq 
mille SOllS le général Dessotes pour agii' (laus 
la VaItcline, C'élaiellt dOlle c¡uarantc-six millc 
hommes qui restaiellt a 5chérer pour se bat
tre sur l' Aclige, point essentiel, ou il aflrait 
fallll porter tOllte la masse de uos forces. Oll
tre l'incOlwénicnt du petit nombre d'hommes 
sur ce point décisif, ji en était uJI' autre qlli 
lle fut ras moins fatal allx Fran~:ais, Le général 
ll'inspirait aucune confiance; il n'avail pas as
sez de jeunesse, comme IlOUS l'avolls dit; il 
s'était d'ailleurs dépopularisé pendant son mi
nistere, Hle sentait lui-nH~me, et il n'avait pris 
le cornmandement qu'kt regret. Il allait pendant 
la nuit écouter les propas des soldats sons leurs 
ten tes , et recueillir de ses propres oreilIes les 
prclIvcs de s()n impopularité. C'<"taiellt lit dp:~ 
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circonstances bien tléfavol'ablcs, an ddmt d"¡l1!(' . 
campagne gl'allde et difficilc. 

Les Autrichiells dcvaicnt ('trc comlllandt~s 

par Mela,> et Snwarmv. En attcnc!allt, ils obéis

saient au baran dc Kray, l'1l11 des meillcul's 
génóraux ele l'cmpercm'. ;\ vau i llj(;me rarrivée 

des Rllsses, jls cornp!aient (lIJatre-vini~¿"óllq 
mille hOllnnes dans la Haute-lta!ic. Soixantc 
mille, á peu pres, étaient dé.i:l sur l'Adíg('. 
Dans les deux armées l'ordre avait dé donné 
de prendre l' offellsive. Les A ntrichiens devaiellt 
débouchel' de V t'~r(JIle, louge!' le pi('cl des ))]011-

tagnes, et s'avancer au-deL't du {lclIve, en n1:1S

quant toutcs les places. Ce mouvemellt avait 
pour bnt d'appuyl'r cclui de l'armée da Tyrol 
dans les montagnes. 

Schérer n'avait rer;u d'autre illjunctioH que 
ele franchil' l'Adige. La commissioll ét:lit diffl
cile, car les Alltrichiens avaient tout l'ayanlage 
de cctte JigIl('. Lile doi¡ t:¡re ass('z COIllllle par 

b campagne de 1796. V éronc et Legnago qui 
la commamlent appartellaient aux Autrichicns. 
Jeter un pont, sur quelque point que ce ftlt, 
était tres-dangereux, cal' les c1utrichiens, ayant 
V érone et Legnago , pOllvaicnt d(~Loucher sllr 

le flan e de l'armée, occupée a tenter llH pas
s<lge. Le plus súr, si OH n'avait pas (,ll l'ordl'l' 
J,~ prendre l'offensin~, ctlt ét.; de !:¡i"sf'l' (](;-
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Loncher l'enncmi au-deJa de V érone, de l'at
telldre sur un terrain qu'on aurait en le temps 
de choisir, de lul livrer Lataille, et de profiter 
des résultats (l(~ la victoil'e pOli!' passer l'Adige 

a sa suite. 
Scht'Tcr, olJligt' de prcIl!lrc I'initiatíve, hé

sita sn!' le lIleillelll' partí ;\ adopter, et se dócida 
elliin pour ulle att;Hlne yers sa gaucl!e. On se 
souvient sans (loute de la posílion de RiYdJí, 
u;¡ns les mont:.lgnes, á l'eutrée du Tyrol, et 
fOI't au-desslIs de V érone. Les AutrichicllS en 
avajen t l'etrallcht' toutes les approches, et formé 
un camp a Pastrcugo. Sch{'rer résolut de leur 
enlever el'aborcl ce camp, et de les rejeter de 
ce C(>té au-dclil de l'Acligc. Les trois divÍsiol1s 
Serrurier, 1)elmas ct Grenier, furent desLÍnées 
a cet objet. J\Ioreau, devenn simple général de 
djvisioll sons Schérer, dcvait, avec les deux di
visions JIatry ct Victor, inrpliéler Vérone. Le 
général l\Iolltrichard, avcc une division, dc
vajt faire une démonstration sur Legnago. 
Cette distribution de forces annolH;:ait l'in
eertitude et les tatonnements da général en 
chef. 

L'attaque ent líen le 6 germinal (26 mars), 
lenclemain ele la bataille de Stokach. Les trois 
divisions chargées d'assaillir par plusieurs 
points le camp de Pastl'('ngo, l'enleverent av('c 
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une valeur digne de l'ancieunc armé e d'Italie, 
et s'emparerellt de Rivoli. Elles prirent quinze 
éents prisonniers aux Autrichiens et beaucoup 
de canons. Ceux - ci repasserent I'Adige a la 
h:lte sur un pont qu'ils avaient jeté a Polo, et 
qu'ils eUl'ent le telllps de détruire. Au centre, 
sous Yérone, on se battit pOllr les villages 
placés eH avant de la ville. Kaim mil a les d{'
fendre et a les rep1'endre une opiniatreté inu
tile. Cellli de San-Massimo fut pris et rel')1'is 
j usqu'a sept fois. Moreau, non rrJoills opillia
t1'e que son ad ve1'saire, ne llli laissa prendre 
aucun avantage, et le ressc1'ra dans Vérollc. 
Montl'ichard, en faisant line démonstralÍOYl 
inutile sur Legllago, courut de véritables dan
gers. Kray, trompé par de faux rellsf'igne
ments, s'était imaginé que les Fra[l(~ais allaient 
porter leur principal effort sUr le Has-Adige; 
il Y avait dirigé une grande parlie de ses fór
ces, et en débollchallt de Legllago, il mit 
},Iontrichard dan s le plus grand péril. Heu
reuscment cellli-cí se cOllvrit des accidents du 
terrain, et se replia sagement sur Moreau. 

La journée avait été sanglaute, et tout ir 
l'avantage des Fran<{ais, a la gauche et au cen
tre. On pouvai t évalller la perte des FralH;ais 
('11 tllés, blessés f't prisonniers, a quatre mil/e. 
"t ('~H{' df's AlltrichicllS a huit mil/e :w Ill(lin.,· 
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Cependant, malgl'é l'avantage que les Fl'an<;ais 
avaiellt en, i!s n'avaicnt obtenn que des ré-
3ullats peu importants. A V érone,· ils n'avaient. 

fait que resserl'er les A lltriclú('J1s; att··desslls 
de Véronc, ils les avaiellt rejelés, ii est vrai, 

au-dcIa de fAdige, et avaicllt acqnis le mayea 
de le passer ~l leul" suite ell rétablissant le pont 

de rolo; mais malbenrcllscmcnt il étail ¡Wl! 

importani de fraIlchir l'Adige sur ce pOillt. On 

doit se sonveJlir que la ronte c¡ui IOIlgc exl~'

rieurement ce fleL/ve vient traverser V éronc, 
et qu'iI JI'y a pas d'antrc issue pOllr déboncher 
dans la plainc. Ce n'était donc pas tOllt que de 

franchir l' A.digc a 1)010; on se trouvai t, aprcs 
i'avoir franchi, en faee de V érolle, dans la mt'me 
püsition qtlc Morean au e('ntre, et il fallait en
le\'(~r la pbce. Si, d;¡ns la journée I11f.me, on 
cút profitt' du désordrc clalls lequcl I'attaquc 
du camp de Pastrellgo avait jeté les A ntricltieus, 
et qtI'on se fút haté de rétablir le pont de Polo, 
pent-ctre aurait-on pu entrer dans la place a 
la suite des fuy::trds, surtout ;'1 la favear du 
combat opiniatrc que 3Iorcau, de l'autre coté 
de L\dige, livraít au gént-ral Kaim. 

1\T al heureusenwnt, rien de tou t cela n'ava i t 
étt~ {:lit. Cependant OH ponvait l'éparer c€tte 
fallle Pl! ;¡gis~ant "ivcr;l(~llt le lendem,lin, et en 

trausport:wt b massc des forces dev:mt Vé-
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ron e et au-dessus, vers le pont de Polo. l\lais 
Schérer hésita trois jours de suite sur le parti 
qu'il avait a prcndre. Il f~tisait cherchel' une 
route an-dela de l'Adige, qui permlt (l't"viter 
Vérone. L'armée était indignée de cette hési
tation, et se plaignait hautcmcnt de ce (IU'OIl 

ne profitait pas des avantages remportés dalls 
la journée du 6 ( 26 ). Enfin le 9 germinal 
( 29 mars ), on tint un conseil ele guerre, et 
Schérer se décida a agir. Il forma le proj et sin
gulier de jeter la division Serrurier atI-dela de 
l'Adige par le pont de Polo, e! de porter la 
masse de son armée entre Vérone et Legnago, 
ponr y ten ter le passage du flcuve. Ponr opé
rer le transport de ses forces, il porta deux 
divisions de S3 gauche a sa droite, les 6t pas
ser derriere son centre, et les exposa a des 
fatigues inntiles, par des chemins mauvais, eI1-

tiérement ruinés par les pluies. 
Le 10 germinal ( 30 mars ), le nouveau plan 

fut mis a exéclltion. Serrurier, avec sa division 
forte de six mille hommes, franchit seul l'A
dige a Polo, tandis que le gros de l'armée se 
transportait plus has, entre V érone et Legna
gO, Le sort de la division Serrurier était facile 
a prévoir. Engagée, apres avoir frallchi l'Adige, 
sur une runte qui était fermée par Vérone, 
et qni formait ainsi !l!le csp<"cc de ell l-de-s!lc, 
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d ¡lo cOllraiL de FnllHls hasards. Kray J'ugcant n ~ e 

tr<'s-bicn sa situatíon, dirigea contre elle une 
massc de forces trois fois supérienre, et la 1'a

mena vivement sur le pont de Polo. La COll

fusion se mil: dalls ses rangs, 1(; {Jeuve ne fut 
repassé ([II'ell di·sonln·. Des d,'·tachemcnts fll

!'('Jlt obljg(~s de se faire jour, et qniflze CClIts 

ÜUlllllWS "esterent prisonnicrs. Schél'er, en ap-
1'I'enallt cet échcc, qui était ínévitable, se 
\~mllenta de ramf'ncr la divisioll battue, et de 
la rapproclwr <In Bas-Auige, ou iI avait COl1-

~:Clltró maintcnant la plus grande partie de ses 
['orccs. 

011 passa plusi('urs .ionrs cneGre ;1 tA lOIliler 

de part et d'alltrc. Enfin Kray prit une déler
millation, et résolut, tandis que Schérel' se 

¡JOrtait sur le Das-Adige, de déboucher en masse 
de \ ó'O/w, de se porter dans le flanc de Sché
re1', et de l'acculcr entre le Bas-\dig(' et la me!'. 

La directioll était bOllIle; mais heureusemellt 
un ordre intercepté instl'uisit Morcan du plan 
de Kray; il en informa sur-le-champ le géné
ral en chef, et le pressa de faire remontel' ses 
di,-isions, pom faire front du c<'lté de Vérone, 
nar Orl l'cllllemi allait débouchcr. 

C'est en exécutant C(~ mouvel1wnt, que les 
,JI'IlX arlllées se renconfrérl'nt, le 16 germinal 
( r; ;wril '1 < ;11IX. cDvirons de JlIaZlIano. Les di-

. 0 



visions Victor et Grenier, formant la droite 
vers l'Adige, remontercnt le flellvc par San
Giovani et Tomba, afin de se porter juselil';¡ 
Vérorlc. Elles accaLlerent la division Mercall
tin, qui leur était Oppos{;e, C't détruisircnt en 

entier le régiment de vYartenslcLen : ces dC'ux 
divisiollS arriverellt aillsÍ pn~sgu(' á la hautcnr 
de Vérone, et furellt en mesure de rcmplir 
leur objet, qui était de couper de cette vílle 
tout ce que Kray en aurait fait sortir. La di
vision Delmas, ql1i devait se porter au centre, 
vers Butta-Preda et Magnano, sc trouva en 
retard, et laissa a la divisÍOll autrichicnnc de 
Kaim la faculté de s'avaneer jusqll'a Butta-Pre
da, et de former aillsi un saillant vers le milieu 
ele notre ligne.l\Iais Moreau a la gauche, avec 
les di visions Serrurier, Hatry et ::\Iolllrichard, 
s'avan<;ait ·úctoriellscmellt. Il avait ordollné a 
la divisioll J\Iontrichard de challger de f'nmt, 
pOli r fairc [aee ;t Bu tta-Preda, "t'I'S le poill t oú 
l'f'nnemi avait fait UlW painte, et ii marchait 
avec ses deux ;mtres divisions vers Dazano. 
Dclmas, arrivé enfin a Butta-1)reda, couvrait 
notre centre, et uans ce mament la victoire 
scmblaitse déclarer pour nOUS,caI' natre droile, 
complétement victorieuse du coté de l'Adige, 
allait couper anx Antrichiells la I'f·traite Sllr 

V éronc'c 



Mai" Kray ,Íngeant que le poillt essentiel 
d.1it ;1 llotl'e t!roite, et qll'il fallait rellüllcer 

al! slIccés sur tOIlS !PS alltl'eS poinrs, pOli!' 

l'clllporter sur celui-la, y dirigea la plus grande 
massc de S('S f()['cps. 11 avait 1II1 avantage sur 

Scll(~rer, c'dai t le r;lppl'Ocltemenl d(~ ses di
"isiolls, qlJi luí ¡1CJ"nlt'ttait de les déplacer pllls 
fICí/('JtJ('IIt. Les di\'isiollS fról1H;aiscs, au COll

¡I"ain~, t'·taient fOl't éloigll('iJS les unes d(~s alltres, 

el cOlllbattaient sur un tel'rain coupé de 1I01ll

brclIx enelos, Kray tomha a l'improviste ay ce 
toute sa r{serve sur la division Greniel'. Victor 
Y0l11llt venir an seCOllrs ele eelui-ei , mais il fut 

chargé Il1i-m('lTIe par les n"giments de Narlasty 

et de Heisky. Kray ne se contenta pas de ce 
premier avantage. 11 avait fait rallier sur les 

dcrriéres la di vision l\1ercantin, battue le matin; 
il la Iall\,a ele nOllveall sur les deux divisions 
Grcllicr et Y¡etar, ct Mcida ainsi lcm défaite. 

Ces dcux divisions, mal8'd~ 1IIIe vive résistancc, 
fllrt~llt oblig('cs d'abandOllller le charnp de 
bataille. La <Imite ptant en déronte, notre 

centre 1e trollva menacé, Kray ]Je manqua ras 
de s'y porter; mais ::\Ioreau s'y trouvait, et il 
ernppcha Kray d(~ poursuivre son avalltage. 

l,;¡ bataille était évidemrnf'nt perdlle, et jI 

bllait songcr 1\ la retrailf'. La prrte avait été 
grande des dellx cotés. Les Autrichiens avaient 



el! trois mille morts ou ble5S(~.~, et dClIx luilí\ 
prisolllliers. Les Fl'alH;:ais avaicllt eu 1II1 nom}lrc 

égal de morts et de Llessés, mais ils avaiellt 
pcrdu quatre miIle prisonnicrs. e' est lá q lIC 

fut hlessé mortellement le général Pigeon, qni 
pendant la premiere campagllc d'Jtalie avait 

déployé aux avaut-gardes tallt de talcIlt et d'in
tl'épidité, 

Moreau conseillait de coucher sur le champ de 
b:llaille, pour éviter le désordre d'une re traite 
de nuit, mais Schérer ,'oulut se replier le soiJ 
lJlcme. Le lendemain il Sfe retira derriere la 
Molinella, et le surlendemaÍn, I ti gerlll.i!lal (~. 

avril), sur le l\Iiucio. Al'puyé sur Peschiera d\1ll 
c(Jté, sur JUantoue de l'autre, it pouvait op
poser une résistance yigoureuse, rappelel 
l\Iacuonald du fond de la PÓllillsule, el, pa! 
cette COllcentrat ion de furces, l'cgagller la Sll

périorité perdue dallS b jOUl'I1Ú~ dI> ~\laglla1l0. 
i\1ais le mallrrureux Schérer avait cntit~remeIll 

perdu la tete, Ses soJdats étaie!lt plus mal dis
posés qUe jamais. l\IallI'cs depuis tl'Ois ans de 
l'rtalie, iIs étaieut indigllés de se la vuil' arra· 
cher) et iis ll'imputaient leu!'s l'evel'S qu'a l'ilIJ 
p(~riLie tIe leur gl~llél'al. Il est cel'tai!l (1'H' 

pour eux, ils avaiellt hit leur devoir allssi biei. 
que uam. les plus }jcaux jOUl'S de Jeu\' glu!l\' 
Les I'epruchvs de Sull arwce avall'l1l t;II!';¡nl, 
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Schércr autant que sa défaite. Ne croyallt pas 
pOllvoir tenir sur le J\iincio, il se retira sur 
1'< 19lio, puis sur l' Adda, ou il se porta le 12 

avril. On ne savait oú s'arreterait ce mouY(-'
ment rétrograde. 

La campagne était a peine ouverte depuis un 

mois et derni, d tléjá lIOUS étioIlS en re traite 
sur tOIlS l('s points. Le chef d'état-major Er-
1l00df, qlle JOllrdan avait laissé avec l'anYJ(~(' 

dll Danube a l'entrée d(-'s défilés de la fon'.' 
NOlre, avait pr1s pellr en apprenant une in
cursion de quelque5 troupes légeres sur l'un 
de ses flancs, et s' était retiré en désordre sur 
le Hhill. AillSi, en Allemagne comme en Ha
lie, nos armées, a.ussi braves que jamais, per
daient cependant lcurs conquetcs, et rentraicut 
battues sur la frontiere. Ce n'est qu'en Snisse 
que nons avions conservé l'avantage. La, Mas
séna se maintenait avec toute la tenacité de 
son caraclere; el, sallf la tentative infruc
tueuse sur Feldkirch, iI avait toujours élé vaiu
queuL l\1ais, établi sur le saillallt que forme 
la Sllisse eutre l' Allemagne et I'Italie, il était 
pIacé entre deux armées victorieuscs, et iI deve
nait indispensable qu'il se retirat. Il venait en 
effct d'en clollner l'ordre a Lecourbe, et il se 
rcpliait dans l'intérieur de la Suisse, mais avcc 
urdre, et en gardant l'attitucle la plus impo
san te. 



N os armes étaícnt humiliées, et nos milJis· 
tres allaient devenir a l'étrallger les viclimes 

da plus odictlx et du plus atroce altenlaL La 
guerre étant dédarée a l'cmpcrcur, et non ;~t 

l'empire gennalliqllc, le C()llgrt~s. ¡le ltasladl 
{-tait resté assemblé. On était [1n\s de s'enten

dre sur la clcrnji:re diniclIllé, ce!I(~ des dettes; 
mais les deux tíers des t'>t::ts ;¡VaiCl:t d(~.i;'l l'ap

pelé leurs députés, e' étaÍl un dIet de 1'iu{l¡WllCe 

de l'Autriche, qui Be voulait pas qu'on fit la 
paix. n ne restait plus au congrcs que qnelques 
déplltés de l'Allemagne, et la retraite de 1'a1'

mée dll Danube ayant Ollvert le pays, OH Jé
liLél'ait au milieu des troupcs aut1'ichíenllcs. 
Le cabinet de Yienne con(,'l1t alors un projet 
illfame, et quí jeta 1m long déshonnenl' sur sa 
poli tique. Il avait fort it se plaimlre de la ficrté 
d de la VigllClIl' que 1105 ministres a\ aíent d(~

iJ10yées a Ra5taUt. 11 leur imputait Wle divul
:-;:üion qui l'avait sÍllgulierelllcllt comprollli" 
;\Ux yenx dll corps g(~],J1lallique; c'ólait cf'Ue 

des articles secreís couveuus avec }{onapal'le 

pom l'occupatiou de Mayence. Ces articles se
crets prouvaient que, pour a\'oir Palma-Nov~ 

oans le Frioul, le cabinet autrichien avail li
vré l\Iayence, et trahi d'ullc maniere indiglle 
les íutércts de l'eUlpire. Ce caLillct t~Lait furt 

llTi té, l't ymdait tireI' \cllgeance de lIOS In illi:i-
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ires. I1 voulait de plus se saisir (le len!'s p;¡pit'!'s, 

¡)Out' COrIll;¡ltrc qucls étaient ceux ele:-, pl'illCeS 

gerl1lalli(lllCS (tni, dalls le moment, traitaient 

inclividtlellell1ent avec la ré¡mbBque fran(~aise. 
H COIH;ut done la pensé,' de faire arreter nos 

milll',! res, a kilI' reto!!r eu Fl';¡¡¡CC, pour les 
déponillcr, 1('s o¡ltraser, pcut - etre meme les 

assaSSillel'. On u'a jamais su cqwlldant si }'or

e/re dc les assassiner avait été Jonué d'unc 

lWtlliél'c pusitivc. 

IY'j;i uos millisil'CS ~lYaicllt quel(plc défiallce. 
ct sans crai!ldrc lIll attentat sur leurs person

lles, ils craigllall'llt d u ll10ins pOllr lcut' cot'

rt'spondancc. En ('ffet, elle fut interrompue le 

30 germinal, par l'enlevement des ponton
nlers qui servaient a la passer. Nos ministres 

réclamtTent; la députation de l'empire récla
IlJa allssi, et demauda si le con gres pouvait 
se {Toire en SÚl'cté. L'officier alltrichien au

que! OH s'adrpssa 1Je fit aucune réponse trall
(luillisallle. Alors 110S ministres dédal'erellt 
ílu'ils partiraieut sons troj:; jours, c'est-a-dirc 

1...: 9 {loréal (28 avril), pour Strasbourg, et ib 
;,jouterellt qu'ils demeureraient dalls cctte ville, 

l,réts a renouer les ni>gociations des qu'on en 

l(":noigllerait le désir. Le 7 floréal un courrier 
¡:c la tt;gation fut arrÜé. De llouvelJes récla

n!atious fllrcllt ttitcs par tout le congrcs, ct il 
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fut dcmalHlé exprcssémeut s'il y avait sí'rrctt: 
pour les ministres fran<¡ais. Le coloncl atltri 
chicn qui commanclait les hussards de Szcck
krs, cantonnés pres de Hastadt, rópondit que 
les ministres fran<¡ais n'avaient qu'il partir sous 
vingt - quatre hcures, On lui demanda unc 
cscorte pour eux , mais il la refusa, et assura 
que ICllrs persounes scraient respectées. No~ 
trois ministrcs, Jean Debry, Donnier, et Ho
bcrjcot, partil'ent le 9 floré al (28 avril), a ncuí 
hcurcs dll süir. Ils occupaient trüis voiture~ 
avcc leurs familles. Apres cux vCllaicllt la léga
tion ligurienne et les secrétaires d'ambassade. 
D'abord OIl fit des difficultés de les laisser sor· 
tír de Hasladt; mais enfin tous les obstac1c~; 

furent levés, ils partirent. Ll nuit était trcs
sombre. A peine étaient-ils a cinquante pas de 
Hastadt, qU'UllC troupc de hussards de Szeck
lers fondit sur cux le sabre a la rnaíll, ct al'r(;ta 

les voiturcs. CcfIe de Je:!n ])cbry (\tait la pl'e
miére. Les Jmss<!l'{ls OUVl'Íl'eut violernment la 
portierc, et luí demauderent, en un jargon ;t 
dcmi harbare, s'i1 était Jean Debry. Sur sa ré
P()lIS(~ affil'mative, ils le salsil'ellt a la gorge, 
l'al'racherent de sa voilure, el, aux yenx de S;! 

l'etllmc et de ses enfallts, le frapperenl de COl/p" 

de sabre. Le CI'oyallt lIJor!, ils passerClIl amo 

alltrcs vüitul'es, ct égOl'gerellt HoLcrjeot ~'t 
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dallS les bras de leurs famillcs. Les 
Itlcmbl'es dc la légation liguriellue et les secré
lair(,5 d'ambassade curent le temps de se sau
V(~r. Les brigands chargés de cette exécution 
pillerent eIlsuite les voiturcs, et enleverent 
tOllS les papiers. 

Jcall Debry n'avait pas re<;u de coup morte!. 
La haicheur de la Huit lui rendit l'usage de ses 
seus, et ii se trailla tout sanglant ~l Hastadt, 

Qllalld cet att(mtat fut COllIlU, il excita l'indi
gnation des habitallts el des l1lembres dll COll

gres. La loyanté allemande fut révoltée d'uIle 
violation (lll droit des gells, inoute chez des 
llaÜOIlS civilisées, et qui ll'était cOllcevaLle que 
SUll cabinet a demi barbare. Les membres de 
la dépntation restés an congl'es prodignáent 
;1 Jean Debry, et aux familles des ministres 
'lSsassillés, les soins les plus empressés. lIs se 
J'éuuircllt Cllsllitc pOllr rédiger une dédara
tiu:J, daus ¡aquel/e iIs déllOlJi,'aiellt au monde 
l'attcIltat qui venait d'ctrc commis, ct rcpolls
saient tOllt soup<;on de complicité avcc I'Au-
1l'iche. Ce crime, CO!lIlll snr-le-clwmp Je toutc 
rEurope, (~xcita une jIJ(ligllatioll ulliverselle, 

l;al'c/¡iduc Charles éCl'ivit ú 1\Iasséna Hile Id 
¡re puur allllOllcer qll'i! allait faire pOlIl'suivn, 

h~ colouel des hUSSéll'ds de Szeck!crs; 1IIai" 

u.:He kltrt' froide ct cou!J'aiutc, qui lJl'ollvai¡ 



2(jK HlivOLLTlON FI\AJ'í(,~Al::.F 

l'cmbarras dll prillCe, n'était pas diglW de InI 

l't de SOll caracterc. L'AlItriche ne r¡"polldit 
ras, et ne pOllvait pas n"pondre, aux aCCllS;\

tions dirigécs coutre elle. 

Ainsi, la gucrre t'tait implacahle entre les 
tlcux systemes CJlli partag('aipnt le mowle. Les 
ministres répulllicains, m:d re(;lls d'aborc1, 

puis olltragés pelldallt lIlle allll(;e de paix, \,p

~vaient enfiu d't~tre assassi nés ind ignel1lcnt , et 

avec autallt de férocité qu'on anrait pu le faire 
entre nations barbares. Le droit des gens, ob
servé entre les cnncmis les plus acharl1(~s, ll'é
tait violó que ponr e!lx. 

Lt's rcycrs si ¡Wll attencllls rrui signalerent 
le ckbllt de la campaglle, ¡'attelltat de Hastadt, 

produisirellt l'impression la plus funeste au 

directoire. Des le moment meme de la d('cla

r:ltion de guerre, les deux oppositiolls C'OllJ

met1<jaient ~l perdre toute Ulesure : elles n'en 

garderent plus aUClIlle quand elles "i¡-cnt nús 
armées battnes et nos millistres assassillés. Les 
patriotes, repollssés par le systeme des scis

sions, les militaires, dont on avait "oulu ré

primer la licence, les royalistcs, se cachant 
derriere ces mécontents de Jiffén~!lte espéce, 

tous s'armercnl a la fois des derniers pvénc

ments pOllr aCCllscr le dircctoire. lis lui adrcs

:iaient les reproches les pllls injustes el les plll" 



lllultipli(~s. - Les armées, disaicnt-ils, avaient 

\~té entierernent abandonnées. Le dil'ecloirc 

dyait. laissó leurs rangs s'éclaircir par la dé
Sel'tioll, et ll'avait mis aucUllc acLivité a les 

remplir au moyen de la conscription nonvelle. 
11 ;¡vait l'etellll dalls l'illtérieur un granel nom
bre de ,ieux hataillo11s, qui, <tu lieu tl'i·tre en

vOjés sur la f'rolJtiére, élaielll employes a gt:-
11e[' la I iherté des élect iOllS; et ~l ces al'mées 

aillsi rédllitcs a un nombre si disproportionné 
avec cebú des armées ellnemies, le directoil'e 

lI'avait fOllrni ni magasills, ni vivres, ni effpts 

d' éq lli pement, ni moyens de transport, ni che

vanx de remonte. 11 les avait livrées a la rapa
cité des administrations, qui avaient dévoré 

inutilernent un revcnu de six cents millions. 
Enfin il avait fait, ponr les commander, les 
plus mal/vais c]loix. Championnet, le vainqueur 

de :Xaples, {!ait dalls les fers, ponr avoir voula 

r{~primer la rapacité des agents clu gouvcrne

mento Mort'au {'tait réduit au role de simple 

gélléral de division. JouLert, le vaiuquellr da 
Tyrol, Augel'eau, l'un des héros d'ltalie, étaient 
sans cOnlrn<llHlement. Schérer, au contl'aire, 
qui avait préparé tOlltes les défaites par son 
adrnillislration, Schérer avait le commande

:ll('lll de l'année d'ltalie, paree qu'il (~tait com

;l;ltl'ioll' el allli de Rpwht'II.-- On ne s'en le-



llail pas L\. Il Y avait d'autres ItOll\S qu'oll r;¡p
pel:1Ít avec aml'rtume. L'illustrc Honap:lrtc, 
ses iIlustres lielltcllants, Kléb(~r, Dcsaix, leurs 
qnarante mille compagnolls d'armes, vain
f[lleurs de l'Autriche, oú étaient - ils ? .... En 
Égypte, sur une terre loiutainc, o'" ils allaient 
périr par l'imprudcllce du gouvenlCl1ll'lIt, 011 

¡wut-etre par sa nH~chatlcct¡''. Cette clltrcprisc, 

~i admirée naguere, on commen\,ait a dire 
maintellant que c'était le (lirectoire qui l'avait 

imaginéc ponr se défairc d'Ull gucrricr cólcbrc 
quí lui faisait ombragc. 

On remontait plus haut encare: OH fl'Pro
chaít au gouvernement la guerre elle-nH;me; 011 

luí illlPlllait de ]'avoir provoquée par ses im
prudences a l'égard des puissallccs. 11 avait ell
vahi la Suisse, renversé le pape et la conl' de 
Naples, poussé ainsi l'Autriche il DOllt, et tout 
cela sans etre préparé a entrer en lutte. En ('[1-

vahissant rÉf'"VI)te, i1 avait décidé la Porte ;1 
L'-, 

une rupture. En décidant la Porte, iI avait dé-
livré la Russie de toute crainte pour ses der
rieres, et lui avait permis d'envoyer soixant(~ 
mille hommes en Allemagne. Enfill, la fllreur 
(~tait si grande, qu'on allait jusqu'a dire (lue le 
directoire était l'auteul' secret de l'assassillat de 
Rastadt. C'était, disait-on, un moyen imaginé 
ponr s()n¡('V(~r l'opinion contre les cllnewis, 
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·"t demander de llonvp,lles reSSOllrces <lU corps 
¡/~gislatif. 

Ces reproches ("ta i ent répétés partout, a la 
,triuune, dans les journanx, dans les lieux pu
blies . .lollrdan Úait aceouru ;'.¡ Paris pour se 
plailldre !In gOllverIH~mcllt et pOllf lui imputer 
[()[IS ses reverso Ceux des génlTallx qui n'é
taíent pas venus, avaient éerit pOllr exposcl' 

leurs griefs. C'ótait un déchalnement univef
sel, el qlli serait ineompréhensible si on ne 
cormaissait les furellrs et surtout les contra
dictions des partís. 

Pour pen qn'on se souvienne des faits, OH 

pent répondre a tons ces reproches. Le llircc
toire n'avait pas laissé éclaircir les rangs des 
armées, cal' il n'avait donné que douze mille 
congés; mais il lui avait été impossible d'em
p(khcr les désertions en temps de paix. Il n'y 
a pas de gouvernemellt au monde qui eút 
réussi a les empccher. Le directoirc s'était 
meme fait accuser de tyrannie en votllant obli
gel' beaucoup de 501dats a rejoindre. 11 y avait, 
eH effet, quelqtle dureté a ramener sous les dra
peaux des hommes qui avaient déja versé ¡cur 
',ang pendant six années. La conscription n'é
tait d{'crétée quc dcpuis cinq mois, ct il n'avait 
¡¡as ell le moyen, en aussi peu de temps, 
j l'organiscr ce syst¿'mc de recrutcment, et sl1r-



','72 ¡n\'OUlTlO:'f rl\ L~<,'A¡~;L 

tout d'équiper, d'instruire les eOllscrits, de ks 
former en hataillons (le campagne, et de les 

faire arriver en HüllalHle, en Allemagne, ell 

Suisse, en 1talie. Il avait retellu <lllelques 
vieux batailloll3, paree qn'ils étaient indispen

sables ponr maiutcnir le H'pOS pClHlallt les 
électjol1s, et paree qne ron ue pOllyait cor¡ficr 

ce soin a de jeul1cs soldats, dOllt l'esprit 11\':

taiL pas formé, et l'attaehcment ;\ la répllbli
que pas assez décidé. U!le raison importante 

avait de plus justifté ceUe précaution : c'était 
la Vendé e , tl'availléc encore par les (~missaires 

de l'étranger, et la Hollanllc, mell!leée par les 

flottes anglo-rnsses. 

Ql1aut an désordre de l'aclmillistratiol1, les 

torls dn directoire n'étaient pas plus rl:e1s. Ji 
y avait ea des dilapidatiolls sans dOllLe, mais 

presque ton tes au profit de ceux memes qlli 
s'en plaiguaient, et malgl'é les pllls grand" pf
forts dll dil'ectoirc_ 11 y avait en dilapidation 

de trois manieres: en piUant les pays couqais; 

en comptant á l'état la solde des militaircs ({ni 

avaiellt déserté; cnfin, en faisant avec les com

pagnics des marchés clésayantagellx. 01', tontes 

ces dilapidatiolls, c't.~tai('nt les ~éllé'raux et les 
états-majors qlli les a\'aieot cOl1ll1lises et quí 

en avaicnt proíité. lis ;¡y;¡ient pillé le pays 

conquis, :f:Ji¡ Ji:. profit sur la solele et partagé 



k,; profits des cOlllpagni(~s. 011 a vu que celles

ei abandormaient quelquefois jusqu'itquarante 
nOllr cent Sil!' lcurs bélléfices, afm d'obtenir la 
il!'otection des {~tats-r'll:l.i()rs. Schérel', vers la 
1lll de son miníslt>l'é, s'était !)I'()[lillé avec ses 

j ' " 1 . tOmp;lgllollS ( armes pu!tl' a\'()l!' essaye (e re-

; liínH'l' lUlh ces d(~sonlres. Le din~ctoil'e s'ótait 

,·/foi'c,", pour y Illl'ltre na lerme, de llOmnWL' 

d,·s cOll1missiüllS imlépendantes des états-ma

:ms, et un a vu commellt Challlpiollllet les 
.lvait accneillics;t Naples. Les marcltés désavau

l;ISCllX bits a vce let-, COltl pL:guies, ay,! ient encore 

\lIle autre cause, la ~;ituation des flllLtllCes. Ol¡ 

lIe dutluait allX f'olll'uisseurs que des pronH's

~('s, et aloI's ils se dédommageaient sur le prix, 

.le l'incerÜtUlle du paiement. Les crédits 011-

ver!s cetlc allllée s'devaicnt a 600 milliolls 
d"tmlillail'c, et ;t 1 :,5 millioIls c!'extl'aonlinaire. 

~[lr cette S0l11111e, le ministre avait déjit 01'

donuancé 400 mil1ions pOllr d{>penses consom

mécs. U ,,'en était pas rentró encore 2 ro; 011 

avait fourni les 190 de surplus en délégations. 
II n'y avait done ríen ti'imputable an di

rectoire, quant aux dilapidations. Le choix 

des gbléraux, excepté ponr un se nI , ne de
\ai L pas lui etrc reproché. Champiolll1l't, apres 

sa ('Olldllitc á l'l~gard des commissaires cnvoyés 

t Naples, nc potlvait pas conserver le comrnall-
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demclll. J\1aedollald le valait au l1loitls, et {'!;Jit 

connu par une probité sévere. Jouhcrt, Berlla

dotte n'avaient pas v0111u dll eomrnamlemcnt de 

l'armée d'Italie. lis avaient désigné eux-mt~\T1es 

Schércr. C'est Barras quí avaít repollSsé Mo

reau, e'est lui scul cncore qui avait voulu la 

llomínation de Schérer. (Juant ;'¡ Allgereélll, sa 

tllrbulence démagogíql1e était tille raiSOH l(JII

dée de lni refúser un commandemellt, et du 

reste, malgré ses qualités incontestables, i1 

était au- dessous du commandemcnt en chef. 

Quant a l'expédition tl'Égypte, 011 a vn si le 

directoire en était coupable, et s'il est "raí 

qu'il eút vouln déporter BOllaparte, Kléber, 

Desaix et leurs quarante mille eompagnons 

d'armes. Larévelliere-Lépeaux s' étai t brollillé 

avec le héros J'ltalie pOllr sa fel'meté a COll1-

battre l'expéJitíon. 

La provocation a la gllPrre ll'étair pas plus 

le fait du directoil'e que tOllS les autres mal

heurs. Oll a pu voir que l'incompatibilité des 

passions déchainées en Europe avait seule 

provoqué la guerreo Il n'en fallait fairc un re

proche a personne; mais; dans toos les cas, 

ce n'étaient certainenwnt pas les patriotes et 

les militaires qni avaient <1l'oit d'accuser le di

rectoire. Qu'eussent dit les patriotes si 011 Il 'eút 

pas suutCDU les Vaudois, ¡mili le goUYCrlle-



IlWll t lnp;t!, renversé le roí lle N aples , forcé 
celui de Piémout ~1 l'ahdication? N'étaient-ce 
pas les mílitaires q ni, ;\ l'armée d' ltalie, a vaien t 
toujours pouss{~ ~t l'occupatioll de llOllve:U1X 
pays? La nouvelIe de la gllcrTc les avait ell

chantés lous. N'étaicllt-ce pas d'ailleurs Berna
dotte ;1 Vierllle, un fl'ére de ROllaparte a 11ome, 
qui avaiellt com mis des im prudences, s'il y 
en avait en de cot1lluises? Ce n'était pas la clp
terminatioIl de la Porte qui avait entralué 
celle de la Hussie; mais la chose eut-elle étt'~ 

vraip, c't'tait I'auteu\' de l'expéditioll d'Égypte 
qui pouvait seul en ll1ériter le J'(~proelle. 

Ríen n'était done plus ahsu\'de que la masse 
des accllsations aeeumnlées contre le diree
toire. Il ne méritait qll'un reproche, c'était 
d'avoir Irop pal'tagé la confiance excessive que 
les p:ltriotes et les ll1ilitaires avaient chns la 
puissance de la r{>pu bli'lue. 11 a \'ait partagé les 
passiolls révolutiollllaires et s'était livré Ú leur 
entrainement. Il avait cru qu'il sllf1isait, pour 
le début de la gllerre, de cent soixallte-dix 
mille hommes; que l'offensive décicIerait de 
tout, ctc. QU:lnt Ú ses plans, ils étaient man
yais, mais pas plus mauvais que ceux de Car
!lot en 1796, pas plus rnauvais que cellX du 
cOl1seiJ aulique, et calqués d'ailleurs en partie 
';l1r un .jH'O¡d ti!! :~i;n:Tal J'lltrdall. Un seu! 

113. 
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Ilomme en pOllvait faire de ¡llcilleurs, COtll!lH 

1I011S l'avons dit, ct ce n'était pas la faulc du 
directoil'e si cet hommc n'('~tait pas en Eurol)(" 

Dn reste, e'est dalls un intéret d'équité que 
l'histoire düi t relever I'i llj llsl icede CI'S reproches; 

tYJais tant pis pou!' un gOLlvernemcnt, quanrl 
un Ini impute tout a crinlf'. l/une eles qualités 
indispensables d'un gOllverllernellt, e'est d'a

voir eette Lonne renommée qui repousse l'in
i ustice. Quand il 1'a perdue, et qu'on lui im
pute les torts des autres, et ceux meme de la 
fortune, il n'a plus la faculté de gouverner, et 

cette impuissallce doit le condamncr a se rc
tirer. Combien de gouvernements ne s'étaient

iis pas usés depuis le commcncement de la 
révolution 1 L'action de la France contre l'Ell' 
rope était si violente, qu'elle devait détruil'e 

rapidement tous ses ressorts. Le dircctoire 
était usé COl1lmc l'avait été le comité de salnt 
public, comme le fut dCPllis Napoléon lni
meme. TOlltes les accusations Jont le direc
toire était l'objet, prouvaiellt, non ras ses 
tort5, mais sa caducité. 

Du reste, i1 n'était pas étonllant que cinq 
magi5trats civils, élus au pouvoir, non a cause 
de leur gralldeur héréditaire Oll de leur gloire 
personnelle, mais pour avoir mérité un pcu 
plus d'estlrne (pIe leurs cO!lcitoyen:;. (PI(' cinq 



magistrats armés de la scnle pnissance des 
!ois ponr lntter avec les factions déchainées, 
pour sonmettre a l'obéissance des armées 
nombreuses, des généranx couverts de gloire 
et pleins de prétcntions, ponr administrer 
enfin une moitié de l'Europe, parussent bien
tl)t inslIffisants, au mílicu de la lutte terrible 
qui verwit de s'engagcr de nouveau. II ne f~ll· 

!ait qu'un revers pour faire éclater ectte im
pnissancc. Les factions alternativement bat
tnes, les militaires réprimés plnsieurs fois, les 
appelaient avcc mépris les a ()ocals , et disaient 
que la France ne pouvait etre gouvernée par 
eux. 

Par une bizarrerie assez singuliere, mais 
qui se voit quelquefois dans le conflit des ré
volutions, l'opillion ne montrait quelque in
dulgence que pOli!" cclui des cinq directeurs 
fl'lí en anrait mérité le moins. Barras, sans 
contredit, mérítait á lui seu! tOllt ce qn'oll di
sait du dircctoire. ])'abord, il n'avait jamais 
travaillé, et iI avait laissé a ses eollegues tout 
le fardean des affaires. Sallf dans les moments 
décisifs, Ol! il faisaÍt entendre sa voix plus 
forte que son conragc, iI ne s'occupait de rien. 
JI Ile se JlH;'Iait que du personnel <lu gouYer
nelllent, ce qui convenait mieux a son génie 
intrigan!. II avait pris par! a tous les profits 



des compagnies, et justífié senl le reproche de 

dilapidation. 11 avait toujours (té le défellscnr 

des brouillolls ct des fripons; c'ét;,it. lui crní 
avait appuyé Brune ct envoyé FOllChé en lta

líe. Il était la cause des mamais cboíx des gé
l}{~rallx, car il s'était opposé il la llomillatioll 

de J\1oJ'eau, ct avait fortemeut demandó celle 

de Schérer. Malgré tO[lS SPS tUI ls si gra \Te" 

luí seul était mis it part. ])'ahord il Be passait 

pas, comme ses qnatre collegnes, ponr un 

al'ocat, cal' sa paresse, ses habitudes débau
chées, ses manieres soltlalesqllcs, ses liaisolls 

avec les jacobins, le S01l ven ir el u 18 frllctidor 
qU'OIl lui attribuait exclusivement, en faisaient 

en apparence un hommc d'exécutioll, plus ca
pable de gOllverner que ses colleglles. Les 
patriotes lui trollvaient avec etl~dcs có!és de 

ressf'mhlance, et croyaieut gll'il lenr était (}("

HnJP. Les royalistes ell reccv<lient r!(,S t'spá;llI

ces secretes. Les états-m:Jjors, qu 'il natlai t et 
qll'il prot{'geaÍt eontre la juste s(~vérité de ses 

collegues, l'avaient en assez grande favenr. 

Les fournisseurs le vantaicllt, et ii se sauvait 
de eette maniere de la défaveur géJlérale. 11 

ótait méme perfide ayee ses collt'gues, cal' tOllS 
les rf'proches qu'il ¡npl'itait, il avait l'art de les 

n-jeter sllr ellX iieuls. Un parcil róle ne pl'llt 

pas étre long-temp" }¡eurcux, rnaís ii pcnt 



n"ussir un moment : iI réussit dans cette oc
caston. 

On connait la haine de Barras contre Rew
hel!. Celui-ci, administrateur vraiment capable, 
avait choqué, par son humeur ct sa morgue, 
toos ceux qui traitaieut avec lui. I! s' était 
mantré spvere pOllr les gens d'affaires, pour 
tOllS les pralPgés de Barras, et IlOtamment. 
pom les militaires. Allssi était-il devellll l'objet 

de la haille générale. Il était probe, quoique 
1m pen avare. Barras avait l'art, dalls sa su
ciété, qui (\taít nombreuse, de diriger contl'C 

luí les plus odicux sOUp~~OllS. Dile circonslance 
malJ¡eurclIsc contrilmait a les autol'iser. L'a
gent du directoire en SlIlsse, Rapillat, était 
heau-frere de Rewbell. On avait exercp en 
Suisse les exactions qlli se commettaient dans 
tous les pays conquis, beauconp rnoins cepcn
d:mt que partout aillems. Mais les plaintes 
excessives de ce pctit peuple avare avaient 
causé tille rmuenr extreme. Rapinat avaít 1'11 

la commissioll ma!heurense de mettre le scelk 
sur les caisses ct sllr le trésor de Herllc; il 
avait traité ave e hantellr le gouverncmcnt hel
vPliqlle; ces circollslances et son llom, qui 

plait malheurellx, lui avaient valn de passcr 

pOli!' lc Vcnes de la Suisse, pOli!' l'auteur de 
dilapidatinns qui n'étaicllt pas SOll oLlvrage~ 



car il avait nll~me yuitlé la Suisse, avalll 1', 
poglle ou elle avait le plus sou/Cer\. ])alls Í;/ 

société de Barras 011 í:üsait de malhelll'ellX (:;1-

lembourgs sur SOIl IlOlll, et tout retombait Slll' 

Hewbcll, dOllt il était le }¡eatl-fr¿~l'e. C'cst ailJ:-íi 

que la probité de Hewbell s'était tromée ex

pos{~e a toutes les calOllluies. 
LaréyeJJiere, par 5011 illflcxib!p St:vél'Ítt;_ 

par son jnfluellce dans ks affaircs politiquc" 

tI'Halie, lI'était pas dCV(~llll moins O(1it~IlX que 

!kwbell. Ccpel1dant, sa -vie était si simple ('t 

~;i müdcste, qu'accuser sa probité ('lit été illJ-
possible. IJa sociétó de Barras luí drJllllait de:-. 
l'idieules. On se mO<Juait de sa persolllle, el 

de ses pn~tentions ;j 11lH' papauté 1I00lvdle. 011 

disait <ju'il voulait fOll(ler le culte de la ¡Jléu

pbilautropie, (1011t il n'était cepeliflallt P;¡S 

i'auteur. :Merlin et Treilhal'd, (lllOiquc IIIOill" 
;mciells au }louvoir, el. nlOills j~lI Vll(' llUCnC\\

heH el La['t~velliel'e? (~laiellt ccpelHLml UIH;

lopp(~s dans la llléllle d¡"{;i vell/'. 

e'es!. chms celte disjlosilioll d'espl'it que St, 

fil'eul les élecliolls de l'an VlI, qní fUl'elll le~ 

dernieres. Les patriotes, furieux, ne votllai(~llt 

pas étre exclus eeHe alluée, comme la pn·'cé .. 

tlcllte, du COl'pS législatif. 1i-; s'ótaieut dóclJal

IH~S cOl1tre le S)SleIlIC des scissiotls, et s"étaiclIl 

dfoJ'cés de le llélril' d'avallce. lls V avail'lll ;1', 
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S('Z rt:lissi, lH>u!' qU\~ll efí'l'l Oll ll'OS;tt plll~' 

¡'elllployer. DallS cet ('.,tat J'agitation, OU I'OIt 

suppose a ses adversaires tous les projets 

qu'on en redoute, ils disaient que le din~c

toi\'e, usant, COI1lJrW an 18 fructidor, d(~ 

lI10yens ex 11'30rdinaircs, a lIait prorogel' pou!' 
Cillq alls les pOllvoil's des déJmlés actuels, et 
slIspemll'e pendant lout ce temps l'exerctce 
des droits élecloraux. IIs disaient qll'on albi¡ 

faire "ellí\' <.les Suisses a Paris, parce qll'OIl 

travaillait a orgalliser le contillgent helvetique, 
lIs tirellt grand bruit d'ulle cireulaire aux élec

teul's, l'épawlul' par le commissaire du gouvpr

lIl'ment (préfet) aupres du d¡'~partement de la 
Sarthe. Ce n'était pas une cireulaire, comme 
nous en aVOllS vu depuis, mais une exhorta-o 
!iOll. On ohligea le directoire a l'improuyer 

par Ull message. Les électiolls, faites dans ces 
di:;positioIlS, amcu{'l'eut au corps législalif Ulle 

quanliló cOJlsidt"rable de patrioles. OH ne 5011-

:.;e;L pas celle al!uée Ú les exclure du corps 11":·· 
gislatif, et leuI' ólecliull fllt cOllfirl1l(~e. Le ~(:

lleTal Jourdan, qlli avait raisoll d'irnpntel' ~,:~ 

revers a l'infériorité llumériqne de SOlI arl1l(;c, 

mais qui manquait a sa raiSOll accoutuméc, 
('11 imputant al¡ gouvc:rnemcnt le désir de le 
pcnJl'c, fuI ellvoyé de llúuvcau ali COl'pS Ió .. 
r\islatiJ', le cn;ur gl'OS dc ressPlItimellts. Au-



gercau y fut envoyé aussi, avec un sllrcro it 
d'll1lmellr et de turblllellce. 

Il fallait choisir un 1l011VeaU (lirectcul'. Le 
hasardne servit ras la repnbliqlle, car, au lien 

de Barras, ce fut Rewbell, le plus capable des 

cinq dirccteurs, qlli fllt d{'signé pOlll' mcrn

Lre sortant. Ce fut un graJld slljct de satísfac

tion p()IIr tOIlS les enflcmis de ce directellr, el 

Ulle occasion llouvellc de le calomllier plus 
coml11odémcnt. Cependant, comme il avait été 

élu au conseil des anciens, il saisit une occa

sjon de ri'poIHlre a ses acclIsatellrs, et le fit de 

la l11ani¿'re la plu:; victoriellse. 

IJ fllt c0I11111is, ú la sortie de Rewbell, la seule 
infractioll aux luís rígonreuscs de la probité , 

qn'oH pút reprocher au directoirc. Les cinC[ 

premiers dirccteurs, nomlllés a l'époqtlc de 

rinstillltion du directoire, avaiellt fait tlne 

cunvelltioIl cutre eux, par laqtlell(~ ils de

vajent pJ'éleycr SUJ' leurs :lppoillt('IllPlltS, cha
C!ln dix mille fl'allcs, aíln dc les dOllncr an 

membre sortant. Le hut de ce noble sacrifice 

était de méllager aux membres du directoire 

la transition du pOllvoir suprcme á la vie pri

vée, surtollt pOllr cenx qui étaient sans for
tUlle. Il y avait meme une raisoll de dignité ~l 

cn agir ainsi, cal" il était d;\llgereux pom la 

considératioll c1u g0llverncrncnt, de rellcon-



trcr dalls l'infligC'llcc l'homme qu'on avait Y tI 

la ,,<"iIle au pouvoir sllpreme. Cette raison 

lllellH~ d(~cida les dircctcurs a ponrvoir (['ulle 

maniere plus cOllvenable an sort de lcurs col

legues. LeuI's appoilltements étaient déjil si 

modiquE's, CJu'un prélevcmeut de dix mille 

frailes pal'lIt déplad-. lis résolurent d'é\llouer 

l/lle SOlllllJe de cellt mille franes it cl,aque di

rrcteur sortallt. C'était cent rnille frailes par 

al! gll'il eH devait coUter it l'état. 011 Jevait 

demander ecttc somme au miuistrc des finan

ces, glli pOllvait la prcmlre sur l'un des mille 

profits qll'il était si Ülcile de faire sur des bud

gcts de six Oll huit cents millions, On (kcirla 

de plus que chaque dil'ccteur emportcrait sa 

yoiture et ses chevaux. Comme tOI1S les ans le 
corps législatif allollai t des frais de mobilier. 

celle dépense dcvait étre avonée. et des-lors 

dcv(,llait lf"gitimc, Les direcLeurs cléciderent 

dc plus qne les écollolllies ftites sur les Erais 

de molJilie¡' seraient partagées cutre ClIX, 

Certes, c'étail lit !lIle hien légere atteinte il la 

fOl'tlllle publiclue, si c'en élait ulle; et talHlis 

<¡tle des générallx, des compagllies, faisaiellt 

des pruf!ts si énOl'llleS, cellt mille fraIles par an, 

CO:lsaCr('s a donner des aliments a l'homme 

<¡ [li ycuait el' etre chef el u gouvernemellt. n' é
faiel!' pas un vol. Les raisolls et la forme de la 
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Illesure l'exeusaicnt en quelq [le sorteo Larévcl 
¡iere, auquel 011 en fit part, 11e vOlllllt .iama;, 

y consentir. n déclara á ses COllpgllCS (pl'il 
ll'accepterait jamais sa parto Rewhell re~ut la 
sienne. Les cent mille frailes CIU'Oll lui donua 

furent pris slIr les deux milliolls de dépenscs 
secretes, dont le direetoire étaít dispensé d., 
reJl(Ire compte. Telle est la seuJe fante qu'on 
puisse reproche!' collectivcmcnt au directoirc. 

Un sel11 de ses membrcs, sur les dOllze qui se 

sllccédercnt, fut accusé d'avoir fait des profits 

particuliers. Quel est le gOllverncment al: 

monde, duquel OH pllisse clire la 111t:;mc chosc' 

11 fallait un succcssenr a Rewbell. On 5011-

haitait avoir une grande réputation, pour' 

tlonner un peu de consiclératioll au direetoire, 

et CJll sOllgea i1 Sieyes, dont le 1101ll, apres ce· 
¡IJi de BClllaparte, était le pllls importan! de 

l'épogne. Son ambassarle eH Prusse ayait CIl' 
cure ajouté ú sa rellornmée. néjil 011 le cOllsi

dc"rait, et tres-justl'meut, COlllrne un esprit 

pl'Ofond; Illais depuis qll'il était alié a lIf'rlill , 
OH lui attribuait la conservation de la nelltl'a
lité prllssierJue, qui du reste étai¡ dile ])(';\11-
coup moins ~l son intervention qu'it la silllatioll 

decettc puissance. AlIssi lercgardait-oll COllllIH' 

allssi capable de dirige!' le gOllvememellt (Jll<' 

de conccvoil' lln~ constitlltioll. Il fut (·lll di. 



"CÍClIr. Tkaucou)I de gens crureut voir dalls 
i'(' cllOix la conflrmation du bruit générale

nwnt répandu de modificatíolls tres-prochaines 
a la constitution. Ils disaient que Sieyes n'était 
appelé au directoire (1'le pour contribuer a ces 
modificatiOlls. On cl'OjaiL si peu que l'état des 
chos('s aclud ptlt se maintcnir, (jll'OI1 voyait 

dalls tOllS les faits, des índices certains de 

r.hangements. 
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CHAPITHE V. 

(011 i.inli~ ¡ion ele la campa¡;nc de 1799; Masscna r,,¡¡uit le 

cOlllmilndel1H'nt eles armeC's d'Hclvétie et du Danubc, 

et OCCllpe la ligue de la Lillll1lat. - Arrivée de Sllwa

row en Italle. Schél'cl' transmet le cOlllmandcmcnt a 
1\101'f~all. llataille de Cassano. Retraite ele Moreall all

(klil dn Po el de ]' A pC!lnin. - Essai de jonction avec 

J'arlll"c dc Naples; hataillE' de la Trebbia. - Coalition 

de tOll5 les partis contre le directoire. - Révollltion du 

10 (llail'ial. - Larévellierc el Merlin sorlcnt dll Jirec

toire. 

DA::XS l'intervalle qu'oll mit a faire dans le 
gouverncmcnt les lllodifications que nous Yc

nOllS de racontcr, le directoire n'avait ccssé 
de faire les plllS grands cfforts pour réparer 
les rcvers qui vellaient de signalel' l'ouvertllre 
d(~ la campagne. Jourdan avait pereJu le COIIl

mandement de I'armée du Danube, et J\1asséna 



avait rec,;ule cOllllllandenwut ell cbef de t()II!"~ 
les troupes cantonnées (lepuis nussddorf jus
qu'au Saint: -Gothanl. C> clwix hClll'ClIX de
valt sauver la France. Scllér{'[', impatif'lIt d(~ 

quítter ulle année dont il aV:lil: penlll la COll

¡i<Luce, avait obtellll ¡';¡lItorisalioll de tr:1l1S

meltl'c le cOll1l1landemC'IIL it\I()!'(:;w. ;1,Ltl'do
nald avait rec;:u l'()rd['(~ ]ll'essant d\"\;[Clh'[' le 
,'oyaull1e de Naplcs et les étals l'olllaillS, eldl' 

\ ('rlÍr faire sajotlctionavec l'anuée de la Haute
Italie. Toas les viclIx bataillolls retellllS dans 

['illtérienr étail~nt achemin~s sur la fronliél'e; 

i'éqllipemcnt et l'oI'tj'alli,;atiol1 des cOllscrits 

.~'accnéraiellt, eL les renforts commelH;aieilt Ú 

ilI'l'iver de toutes parts. 

\Iasséna, il peine nommé connnallclant ell 

chef ele; armécs <tu H.hin et de Suisse, songea 

ir disposer cOllvenablemcllt les forces qui luí 
étaient confiécs. 11 ne pOllvait prclI(lrc le cüfl1-

malldement dans une situatÍon plus critique. 

n avait au plus trente mille hornmes, épars 
en Sui5se depuis la vallée d,e l'Inn jusqu'ilBale; 

! 1 avait en préseuce trente mille hommcs sons 

Rellegarde dans le Tyrol, vingt·huit mili e sons 

Hotze, dans le Voralberg , quarante mille 
sons l'archidllc, entre le lac de Constancf' et 

le Danllbc. eeHe masse de pres de cent milk 

),omn1('5 pnllvait I'env('lopper pt l'élnpantir. Si 
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l;trchiduc n';tvait pas dé contrarié par le COIl

sei ¡ auliLluc el retenu par une maladie, et qu'il 
eút frallchi le Uhin clltre le Ia,c de Constance 
et l'Aar, il aurait pu fermer a Masséna la routc 
de Frallce, I'ellvclopprr et ]e détruire. Hcu
reusement il lI'élait pas libre de ses mouve
mcuts; hellrellscment encore on n'avait pas 
mis irmnédiatement sous ses ordres Bellcgarde 
et Hotze. TI y avait cutre les trois générallx llll 

tiraillement cOlltilluel, ce qui empechait 
qu'ils se concertassent pOllr ulle opératiou dé
C1Slve. 

Ces circollstances favoriserent Masséna, et 
lui permirent de prend1'e une position solide 

et de distribuel' convcnablcment les trollpcS 
mises á sa disposition. Tout prouvait que 1'a1'
chiduc ne voulait qu'observer la ligne du Hhin 
du cúté de ¡'AJsace, et qu'il se proposait d'o
pél'er eH Sllisse , entre Schaflouse et l'Aar. En 
cOllséqllcllce? l\Iassélla fj t reflncr en SllisSt) la 

plus grande pa1'tie de l'arméc du Dallulw, el luí 
assigna des positions qu'clle aurait dú prendre 
des le ddmt, c'est-a-dire iml1lédiatcmelltaprt~S 
la bataille de Stokach. Il avaít en t(' tort de 

laisser Lecombe engagé trop long.temps d:ms 
CEngarlinc. Cdlli-ci fllt obligé de s 'en retirer, 

apres avoir livré (les combats brillauts, Oll il 
moulra une int1'épirlit{> et ulle próscncc cl'cs-

x, T~ 
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prit admirables. Les Grisons fnrellt évacnés. 
Masséna distriblla alol's son armée depnis la 
grande cha'ine des Alpes jllsqu'au eOllfluent de 
l'Aar dans le Rhín, en choisissant la ligne qlli 
lni parut la meillcure. 

La Suisse présente plllsieurs I ¡giles d' eau, 
qui, partant des grandes Alpes, b tr:lVersellt 
tont elltiere, pour aller se jeter (l:lns le nlliu. 
La plus étendue et la plus vaste est eelle du 
Rhin meme, qui, p1'enant sa son1'ee non loin 
d II Saint - Gothard, coule d' abo1'd au llord, 
pUls s'étend en un vaste lae", dont iI 50rt PI'('5 

de Stein, et court a l'ollest vel's B:He, oú iI 
recommence h couler au non1 pou1' former la 
frontiere de l' A lsace. Cctte ligne es t la plus 
vaste, et elle enferme tOlltc la Suisse. Ti y en 
a une seconde, eclle de Zurich, inserite dans 
la p1'éeédente : c' est celk~ de la Lill t, quí, pre
lIant sa source dans les petits cantolls, s';¡rJ'(~tc 
pour former le lae de ZlIrich, en so1't SOHS le 
110m de Limrnat, et va fiuir dans l'Aar, non 
loiu de l'embouchure de cette derniere riviere 
oans le Hhin. Cctte ligne, qui n'cllveloppe 
qn'ulIe partie de la Suisse, cst beancoup moins 
vaste que la premiél'e. Il y en a cnfin une troi
sicme, celle de la Beuss, inscrite encore dans 

* Le be de Con,tallC('. 
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la précédcnte, qui du lit de la Reuss passe 
(hus le lac de Lucernc, et de Lucerne va se 
rendre dans l'Aar, tout preso du point ou se 
jette la Limmat. Ces lif!;nes commem:ant a droite 
contre des montagllcs énormes, finissant a 
gauche dan s de grands fleuves, consistant tan
tot en des rivieres, talltót en des lacs, présen
tent de llombreux avantages pour la défensive. 
Masséna He pouvait espérer de conserver la 
plus grande, celle dn Rhin, et de s'étendrc 
depuis le Saint-Gothard jusqu'a l'embouchure 
de l' Aar. 11 fut obligé de se rcplier snr celle 
de la Limmat, oú il s'établit de la maniere la 
plus solide. Il pla«:;a son aile droite, fórmée des 
trois divisions Lecourhe, IVlénarcl et Lorge, 
depuis les Alpes jusqu'au lae de Zurich, sous 
les orclres de Férino. II pla<:a son centre sur 
la Lilllmat, et le compasa des quatre divi
sions Ondillot, Valldamme, Thure:m et SOIlIt. 
Sa gauche gardait le Rhin , vers J3úle ct Stms
bourg. 

Avant de se renferrncr dans eette position, 
il essaya d'empecher par un combat la jC)J1C

tion de I'archidue avec son lieutenant Tlotzc. 
Ces deux généraux plaeés sur le Hhi 11, l'un 
avant I'entrée du flellve dan s le be de Con s
tanee, I'all tre apres sa sortie, étaient sr"parés 
par t()ute l'étCllduc dll Iac. En franchissallt 

1 ~). 
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celte ligne, ahn de s'établir devaut eelle de 
Z!lrich et de la Limmat, Ol! s'était plaeé l\Jas
séna, ils devaiellt partir des deux extrémités 
<lu lae, pOll[· vcuir f:tire leur jonctioll au-clcla. 

Masséna potí\'ait choisir le lllomellt oú Holze 

IIe s'était pas Cllcore avancé, se jeter 5111· 1':11'

chiduc, le repollsscr au-de];'t du Hhill, se 1':1-

battl'c cllsuite sur Hotzc, et le rcpollsscr;1 SOIl 

tour. On a calculé qu'il anrait en le tcrnps 
<1' ex(~ellter eette double opération, et de batlr·e 
isolément les deux généraux alltrichiens. }Ial
heurellsement iI ne songea ;llps attaqucr qu'au 
momcllt oú ils étaient pres de sc réllnir, et (lit ils 
étaient en mesure de se sOlltenir réciproqlle
mento Illes eombattit sur plusicllrs points I(~ :; 
prairial (2!~ mai), a Aldenfingen, a FralleJlfeld , 
et quoi(ln'il eút partont l' avantage ,gd.ce a ectte 
vigul'ur cru'íl mettait touj ours dans I' ~xécll r i(J!l, 
lléanmoills il ne put cmpéeher la jOllctioll, et 
il fut obligé de se replier sur la liglle d(~ la 
Lirnmat et de Zurieh, oú il se prépara a rece
voir vigoureusement l'archiduc, si celui-ci se 
décidait a l'attaquer. 

Les événements étaient bien alltrernent mal·· 
heurenx en Italie. La, les désastres Be s'étaie¡¡t 
point arretés. 

Suwarow avait. rejoint I'armée alltriclJienllt' 

avec un corps de villgt-lllIi( ou trellte lllillc 
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RlISscs. Mélas avait pris le commalldement d(' 
I'armée alltrichiel1nc. Suwarow comrnandait en 
chef les deux arrnées, s'élevant au moins a 
ql1atre-vingt-dix mille hornmes. On l'appelait 
l'invillóble. JI était conI1n par ses eampagnes 
cOlltre les Turcs, et par ses cruantés en Polo
gll(~. Il avait Hile grande vigucul' de caractcre, 
une hizal'rerie alrectéc et poussée jllsqll'a la 
l()lie, mais aUClln génie de combinaisoIl. C'é
tait un vrai barbare, hellrcusement incapable 

de ca1culer l'emploi de ses l'orces, cal' antre
lIlellt la ré¡Hlbliquc anrait pellt-etre succombé. 
Son arlllée lui ressemblait. Elle avait (lIle bra

voure relllal'quable, et qlli tenait du fana
tisme, mais aucune instruction. L'artilJerie, la 

ca valerie, le génie, y étaiellt rérluits a une vé
l'ilable nullité. Elle ne savait faire usage que 
de la halonllette, et s'en servait comme les 
Fl'all<,~ais s' eH étaient servis pendant la révolu
tiOll. Suwarow, fort iusolent pon1' ses alliés, 
dOllna aux Autrichicns des officiers 1'usses, 
ponr ¡cut' apprendre le maniemell~ de la Lalon

nette. Il employa le langage le plus hautain, 
il dit que les /ónmes, les petits-lIlaltl'es, les 
parcsseux 1 dpvaient quitte1' l'armée; que les 

parleurs occupés a fronder le service su uve
rain seraient trait(~s cOlllme des égo'jstes, et 

perdraiellt lcurs gradé's; pI que tout le mondo 
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devait se sacrifier pOli!" délivrer l'Italic des 

FralH::ais et des athées. Te! était le style de ses 

a!10cutiOIlS. Hellreuscrnellt, arres nOllS avoir 
causé bien du mal, eette énergie brutalc altaít 

rClIcontrer l'éllergie savante et calculée, et se 
briser devant elle. 

Schérer ayan t ('11 t iererncn t perdu l'usage de 
ses esprits, s'était prompternellt reLiré sllr 

l'Adda, an milicu des nis d'iIldigllatioll des 
soldats. De son armée de quarallte-six mille 

homllles, il en avait perdu díx mille, ou morts 

ou pl'isonniers. II fut obligé d'en laisser:1 Pes

ehiera ouMalltoue ellcore llUit fIlille, et il llC 

lui en resta ainsi que Villgt-llllit rnille. N{'aIl

moins si, avec cette poignée d'hoTIlmcs, il avait 

su mall(ellvrer habilement, il aurait pu dOIluer 
le temps a Macdonal(l de le rejoillclrc, et évi
ter bien des désastres. Mais il se pla(;a sur 

l'Adda de la mani{~rc la plus malheurcllse. 11 

partagca son arméc en troÍs divisiollS. La divÍ
sion Scrrurier était a l"ceco, a la sortie de 
I'Adda du be de Leceo. La divisioll Grcnier 

était ;'1 Cassano, la division Víctor ;\ Lodi. 11 

avait placé l\Iontrichard, avec quelques corps 

lé>gers, vers le Modénois et les montagnes de 
Genes, pon!' maintenir les commullicatÍo!1S 
avec la Toscane, par 01'1 l\Iacdollald dcvai t ({¡',

boucher. Se~ vingt-hliit mill(~ llOlllllle::i aillsi 
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disperses, sur une ligne de vingt-qllatre Iielles, 
ne pouvaient r(>sister solidemellt nulle part, pt 

devaient etre ellfollcés partout oú i'ennerni se 
préscllterait en forc('s. 

Le S floréal ( '27 avril au soir ), au mOIllf'Ilt 
menw 01'[ la liglJ(~ de l'Adela était forcée, Sché
rer remil ;'1 Moreau la directioll de l'arméc. Ce 

Lrave géll(ral avait quelque droir de la reflJ
ser. 011 I'avait ftit descelldre au rok de simple 

JivisioHnail'e, et maintenant que la campaglle 

était perdlle, CJll'il n'y avait plus que des d(~
sastres a essuyer, on lui Jonnait le comman

demen t. Cependant, avec UIl dévouement patrie>,

tique que l'histoire ne saurait trop célébl'el', il 
accepta Ulle défaite, en acceptant le comman

dement le soir meme OD l'Adda était forcé. C'est 

ici que commence la moins vantée et la plus 

beIle partie de sa vico 
Sllwarow s'était approché de l' Adela sur pln

sieurs points. Qllaud le premieI' régiment rllsse 

se l1Iontra a la vuc <Iu pont de Lecco, les cara
binif'rs de la brave 1 Se ]{>gcre sortircllt des re

tranchemeuts, et coururellt au-devant dc ces 

soldats, qu'on pcignait comme des colosses ef
frayants et invillcibles. lls fondirent sur eux 

la halounette croisée, et en firent un grand 
c.:arllage. Les Russes furen t repollssés. n ve

uait de s'allul1lcr un admirable COllra~Te daIls le 
'--~ 
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cceur de nos braves; ils voulaiellt faire re¡H'Il
tir de leur voyage les barbares illsolents q \Ji 
venaient se meler dans une querelle qui u'é
tait pas la leur. La nomination de 1VIoreau en
flammait toutes les ames, et I'emplit l'arrnée 
de confiance. MalhellreusellleIlt la positioIl n'é
tait pi us tenable. Suwarow, rcpoussé :~ Lecco, 
avait fait p<lsscr ¡'Adda sur denx points, a Hri
vio et aTrezzo, au-uessus et au-dessous de la 
division Serrurier, qui formait la gauche. ectte 
division se trouva ainsi coupée <iu reste de 
l'armée. Moreau, avec la division Grenier, livra 
a Trezzo un combat furieux, pour repousser 
l'ellnell1i au-dclit de l'Adda, et se r('ll1cttre eH 
comrnullicatioll ayec la divisioll SCI'l'urier. 11 
cOll1battit avec lmit ou l](~llf mille humilles llll 

corps de plus de vingt millc. Ses soldats, ani
més par sa présellée, fi ren t des prucliges de 
bravollre, mais He purent rcjetel' l'ellllcmi al!

delit de l'Adda. Malhcureuscment SClTurier, 
allC¡ucl OH !le pouvait plus blre parveuir d'or
dre, ll'ent pas J'idéc de se reporter Sllr ce point 
meme de Tl'ezzo, ou Moreau s'obstinait ~l com
battre pOllr se remettre en commullicatiou avec 
lni. Il f;ülut céder, et aban<!Ollllcr la divisioll 
Serrllrier á son sort. Elle fut ent()un~c par tont!' 

,I'arrnt'e ennernie, et se battit avec la derllii'IT 

opillifttreté. ElIveloppéc ellfiu de tOlltl-s jlal le, , 
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elle fut ohligóe de mettre bas les armes. DIJe 
partie de eeHe division, grace a la hardiesse 
et it la présence d'esprit d'un offieier, se sauva 
par les montaglles en PiémonL Pendant ceUe 
actioll terrihle, Victor s'était heureusement re
tiré en arrlPre av ce sa division intaete. Telle fut 

la [ataje ,;oumée elite de Cassano, 9 floréal (28 
auil), qlli rócluisit l'armée a environ Villgt 
rniJle hommes. 

C'est avec eet:t(~ poignée de braves que Mo
real! entreprit de se retirer. Cet bommc rare 
ne perdit pas un instant ee calme d'esprit dont 
la natare I'avait doué. Réduit a vingt milIe 
soldats, en présence d'llne armée qu'on aurait 
pu porter a quatre-vingt-dix mille, si OH avait 
su la faire marcher en masse, il ne s'ébranla 
pas \lll instant. Ce calme était bien autI'emeut 
tlJ{Titoire (IIl(~ eelui gll'il d{~ploya lorsqn'il re
vínt d'Allcmagnc, avec une armée de soixante 
mille humilles vietorieux, et pourtant il a été 
!H'aucollp moius c('lébré! tallt les hasarels des 
passions intlllcn t sur les j ugements contelll
porains! 

11 s'attacha rl'abord a cOllvrir Milan, pOllI' 

donner le moyen d't'~vacL1er les pares et les 
]¡;lg;tgCS, et pOllr laisser allX membres du gou

Vi'l'/Il'/:IL'lIt cis:dpin, et a 101ls les Milallais eom
p/,(jllllS, le tClllpS de se retirpl' sur les dcr/'ie-
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res. Rien n'est plus dangereux pOllr \lile armée 

qne ces familles de fugitifs, CJu'el!c cst ohlig¡~e 

de recevoir dans ses rangs. Elles embarraSscIlt 
sa marche, ralentísscnt ses lllouvcmcnts, et 

peuvent quelqucfois compromettre son salut. 

Moreau, apres avoir pass('~ d('llx .iollrs il Mi
lan, se remíl en marche pOllI' rcpasscr In Púo 
A la condllite de Smvarow, il put .i!l~('r qu'¡¡ 

aurait le temps de preIldre Hile posiliOIl so

lide. 11 avait denx objels ~I atteindre, c'était 
de couvrir ses commllnicalions avec la Franee, 

et ave e la Toscane, par oú s'aval1\ait l'armée 

de Naples. Pour arriver a ce )mt important, il 
lui parut convenable d'occuper le pCllchant 

des montagnes de Gcnes; c'était le poillt le 

plus favorable. Il marcha en dellx cO)OI1l1eS : 

l'une, escortant les parcs, les bagages, tout 

l'attirail de l'armée, prit la grande rOllte de 
Milan a l'Urill; I'autre s'achemilla V(TS AlexaIl

drie, pOlll' occnper les mutes de la ri,,¡i'n' de 
Ccnes. Il exécuta cctle marche sans <'Ire trop 
pressé par I'cnn('mÍ. Suwarow, au lieu de fon

dre avee ses massf'S victoríeuses sur notre rai
ble armée, et de la détruire complótelllclI t, se 

faisait décerner a Milan les hOllncllrs dn tl'iom

rhe par les pr(~tres, les llloincs, lcs nobles, 

toutes les créatlll'{:S de l' Autriehe, rentrécs el! 

foule a la suill> des armées coalisé('s. 
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Moreau eut le temps J'arriver á Turin, et 
d'acheminer vers la Franee tont son attirail ele 

gucrrc. II arma la citad elle , titeha de réveiller 

le úle des pal'tisans de la république, et vint 
rejoindre ensuite la colonne qn'il avait dirigee 

vers Alexandrie. 11 choisit la une position, qui 
prouve toute la justesse de SOIl coup d'reil. 
Le T;maro, ell tOllllJallt de l'Apenniu, va se 
jeter dans le Po au-dessolls d'Alexawlrie. Mo

reau se pla<;a au conflnent de ces deux fleuves. 

COllvert a la foís par l'UH et par fautre, il ne 
craignait pas une attaque de vive force; il 
gardait en meme temps tOlltes les rúutes de 
Gene", et pou\"ait attendre I'arrivée de Mac
donald. eette positioll ne pOllvait ('tre pllls 
hcureuse. Il occllpait Casale, Valence, Alexall
drie; iI avait une chaine de postes sur le Po 
f't le Tanaro, ct ses masses etaient disposées 

de maniere <ju'il p01lvait comir en quelques 
heures sur le premier poillt attaqrH~. Il s'éta

blit la ave e vingt mille h0t11111CS, ct y attendit 
avec un imperturbablc sang.froicl les mOllve
mellts de son formidable ennprni. 

Suwarow avait mis t['l2s-hellreusement heau
conp de temps á s'avancer. 11 avait c1cmandt'~ 

au cOllseil auligue, que le corps al1trichien de 
Bellcgardc, destiné au Tyrol, [lIt mis i1 sa dis

positio/l. Ce corps vCllait d(~ dt~scelldre PH lta-
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líe, et portait l'armée combillée a heaucoup 
plus de cent mille hommes. l\1ais Suwarow, 
ayant ordre d'assiéger a la fois Pcschiera, lVTan
tOlle, Pizzighitone, voulant en meme lemps 
se garder du coté de la SuÍsse, et ignorant 
d'ailleurs I'art de distribllcr des masses, n'a
vait guere plus de qlIarallte mille hormnes sous 
sa main, force du reste trcs-sllffisante pour 
accabler Moreau, s'jl avaiL su la Illauier haLi
lement. 

Il vint longer le Po et le Tanaro, et se pla
cer en face de Morean. Il s'établit a Tortone, 

et y fixa son qnarticl'-général. Aprcs quelqllcs 
jonrs d'illaction, il résolut cnfin de faire \lne 
tentative Sl/r l'aile gauche de Morean, c'est-a

dire, dll coté dll Po. en peu au-desslls du con
Ol/cnt du Pú et du Tanaro, vis-a-vis Mugaro
ne, se trouvent des lles hoisées, a la favcur 
desquelles les Rllsses résolment de lelller IIIl 

passage. DallS la !luit du :).:). all :d floréal ( dn 
1 1 an J:1 lllai ), ils passi>reut all nomhre á pcu 
prés de dellx mille, dails l'ulle de ces lles, et 
se trouverent ainsi au-deJa du bras principal. 
Le bras qui leur restait a passer était ¡wn COII

siJérable, et pouvait meme etrc frallclli it la 
nage. lis le traverserent hardiment, et se po/'
tácllt sur la rive droite (In Púo Les Frall(:ai,'i 

pr\~V(~llllS du da!Jgcr COllrurcllt su!' le puillt 
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lIlenacé. Morcan, qui ótait averti d'antres dé-
1ll00lstr;ltions faites du coté du Tanaro, atten
dit que le véritable point du danger fút bien 
dt~terlllillé pour s'y por ter en force: des qu'il 
en fut certain, il Y marcha avec sa réserve, 
et cullJuta dans le Po les Russcs qui avaient 
eu la hardicsse de le franchir. II y en eut deux 
milJe ciuq ccuts tués, noyés OH prisonniers. 

Ce coup de vigueur assurait tout-il-fait la 

positioll de Morcan dans le singulier triangle 
0['1 il s'était placé. Mais l'inactioIl de l'enllemi 
rjllqllit~tait; it craignait que Suwarow n'eút 
laiss(~ devant Alexandrie un simple détache
ment, r~t rpl'avec la masse de ses forc-:es illl'eut 

remontó le Po, pour se porter sur Turill, et 
prendre la positioll des Fran<{ais par derriere, 
011 bien qu'illl'C'Llt marché au-devant de Mac
dOllald. Halls l'illcertitllde oú le laissait l'inac
tion de Suwarow, il résolut (l'agir !ui-meme, 
pOllr s'assurer du véritahle état des choses. 11 
imagilla de ddlOucher au-deLl cl'Alexandrie, et 
de faire Ulle forte reconnaissance. Si l'ennemi 
ll'avait laissé devallt llli flu'un corps clétaché, 
le projet de lYIoreau était de changer celte rc
coullaissance en attaque sérieuse, d'accablcl' 
ce curps (ktaché, et puis de se retirer tran
quillemellt par la grande rouV~ de la Hochetta, 
vers les mun tagncs de Genes, afin d'y attell-
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Jre MacdonalJ. Si au contraire iI trouvait la 
masse principale, son p!"ojet était de se replier' 
sur-Ie-champ, et de regagner en toute ltúle 
la riviere de Genes, par toutes les communi
cations acccssoires qui lni restaient. Une rai
son qui le décidait SurtOllt a prenJre ce partí 
décisif, e' était l'insurrection du Piéwont Sllr 

ses derrieres. 11 fallait qu'il se rapproch~'tt de 
sa base le plus tot possible. 

Tandis que MOl'can formait ce projet fort 
sage, Suwarow en formait un autre qui (~ta¡t 

dépollrvu de sens. Sa position a Tortoll.e (;tait 
ccrtainement la meilleure qu'il put prcndre, 
Pllisqu'elle le pla~ait entre les dcux armécs 
fran«;:aises, eeHe de la Cisalpine et de Naples. 
It ne devait la quitter a allcun prix. Cepcn. 
danl iI imagina d'emmcner une partie de sps 
forces au-dela dll Po, pon!' remonte!" le flellve 
jusqu'it Turin, s'emparer de celle capitale, y 
organiser les royalistes piémolltais, et faire 
tomber la position de Moreau. Rien n'était 
plus mal calculé qu'une parcille rnanceuvre; 
car pour faire tomber la position de Moreau, 
iI fallait essayer une attaque direete et vigOll
reuse, mais par-dessus tout He pas qtlitter la 
position interrnédiaire entre les deux armées, 
qui cherchaicnt a opérer leur jonction. 

Tandis que Suwarow, divisant ses forees, 
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en Iaissait une partic aux cnvirons (le Tor
tone, le long du Tall;l!,o, et portait l'autre au
dd:t d u Po ponr marcher sur Turin, Moreau 
exécutait la recOllllaissance qll'il avait projetée. 
Il avait porté la division Victor en avant, 
pam' att;Hluer vigotlrcusement le corps russe 
(pl'iJ avait d(~vant luí. n se tenait lui-merne 
avcc totlte sa résel've un peu en ;lrriere, pret 
a changel' cette recollllaissance en une attaque 
sérieuse, s'il jugeait qlle le corps russe put etrc 
accablé. Apres un engagement Ires-vif, oú les 
troupes de Victor déployérellt une rare bra
voure, .!\Torean crut que toute l'armée russe 
était devant lui; il u'osa pas attaquer a fond, 
de penr (\'avoir sur les bras un ellnemi trap 
supérieur. En cOIlséquence, entre les deux 
parLÍ~ (IU'il s'était propasé d'aclopter, il préféra 
le secollcl, comme le pllls silr. Il résolut donc 
de se retirer vers les lllolltaglles de Genes. Sa 
position était des plus critiqnes. TUlII le Pié
mont était en révolte sur ses clerrieres. Un 
corps d'insurgés s'était emparé de Céva, qui 
ferme la prillcipale route, la seule accessible 
a l'art.illcrie. Le gl'and convoi des objets d'arts 
recueillis cnltalie, étalt menacé cl'etre enlcvé. 
Ces circollstanc(~s étaicllt des plus fachenses. 
En prenant les routes situées pllls en arriere, 
et qui aooulissaient a la riviere du Ponent, 
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Morean craignait de trop s'éloigner des COIll

munications de la Toscane, et de les laisspr en 
prise a l'cnnemi, qll'iL sllpposaitréuni en massp 
autour de Tortone. Dalls cette Iwrplcxité, jI 
prit sur-Ie-champ son parti, et fit les disposi
tions suivanll':-. TI détacha la division Victor, 
sans artillerie ni bagages, et la jeta par des 
sentiers praticables a la seule inf~m terie, vers 
les montagnes de Genes. Elle devait se httter 
d'occuper tous les passages de l'Apennin pour 
se joindre a l'armée venant de Naplcs, et la 
renforcer, dans le eas ou elle serait attaquée 
par Sllwarow. Moreau, ne gardant que huit 
mille hommes au plus, vint avcc son artilleric, 
sa cavalerie, et tout ce qui pouvait suivre les 
sentiers de montagnes, gagnel' l'uue des rOlJtes 
eharretieres qui se trouvaient en nrriere dp 
Céva, et aboutissaient dans la "iviere dn Po
nent. Il faisait un au tre calenl, el] se d('cidant 
a cette rdraite excelltrjqlll~, c'esullI'il auirerait 
a luí l'armée enIlellli(~, la détollrnerait de pour
suivre Víctor, et (le se jeter sur Macdonald. 

Victor se retira heurensernent par ACqlli 1 

Spigno et Dego, et villt occu per les c]'(~tes de 
l'Apennin. Morean, de son cóté, se retira avec 
une eélérité extraordillai,'e sur Asti. La prise 
de Céva, qni fcrmait sa principale comlllunica
tion, le mettait dans un embarras cxtn'me. II 



[¡('hemina par le col de Fellestrclle la plus 
graIlde partie de ses pares, ne garda que 1'a1'
tillerie de campagne qui lui était indispensa
ble, el résolut de s'ouvrir une·routf~ a travers 
l'Apennin, en la faisant conslruire par ses 
propres sol(bts. Aprés quatrc jours d'efforts 
incl'oyables, la mute fllt remJue pratieable it 
I'artillerie, et Morean fut transporté (bns la 
riviere de Genes, sans avoir rétrogradé jus
qu'an col de Tende, ee qni I'cut trop t'Ioigné 
des troupes de Victor détachées vel'S Genes. 

Suwarow, en apprenallt la retraite de Mo
rean, se h,tta de le faire poursuivre; mais il 
ne sut deviner ni prévenir ses savantes C011l

binaisons. Ainsi, grace it son sang-fl'oid et a 
son adresse, Moreau avait ramené ses vingt 
mille hommes sans les laisser entamer une 
selllc fois, en contenant au contraire les Rus
ses partollt oú il les av,:it rencolltrés. Il avait 
laissé une garnisoll de lmis mille hommes dans 

Alexanurie, et iJ t,tait avec dix-huit l1lillc a I)('u 

pres dans les pnvil'olls de Genes. 11 élait placé 
sur la ere te de l' Apennin, attendant l'arrin'e 
de Macdonald. Il avait porté la division La
poype, le corps léger de l\Iontrichard, et la 
division Victor, sur la Tlnute-Trcbbia, pOOl' les 
joindrc ,'t Macrlollald. Lui se tellait aux envi
rons de Novi. avec le rcsle (le son corps d'ar-
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mée. Son plan de jonction était profondémclll 
méditf>. Il pouvaít attirer l'armée de Naples it 
luí par les Lor<1s de la Méditerranée, la réllnil' 
a Genes, et débollcher avec elle de la Bochet
ta,ou bien la faire déboucher de la Toscane 

dans les plaines de Plaisance, et sur les bOl'ds 
du Po. Le premier parti assllrait la jOllction , 
pnisqu'elle se faisait a l'abri de l'Apcllllin, 
mais í1 fallait de 110uveau franchir l'Apenllin , 
et donner ele front sur l'ennemi, pour elllever 
la plaine. En débouchant au contraire en avant 
de Plaisance, on étaít maltre de la plaine jus
qu'au Po, on prenait son champ de bataille sur 
les bords memes du Pü, et en cas de victoirc 
on y jetait l'ennemi. Moreau voulait que Mac
donald eút sa gauche toujours scrrée aux. 
montagnes, pour se lier avec Victor qui Úait 
a Bobbio. Quallt á lui, il observait Suwarow, 
prct a se jeter dan s ses flancs des qll'íl voudrait 
marcher a la rencontre de Macdollald. Dans 
cette situatÍon, la jonction paraissait allssi súre 
que derriere l'Apennin, et se faisait sur un 
terrain bien préférable. 

Dans ce moment, le directoire venait de 
réunir dans la Méditerranée eles forces mari
times considérables. Brllix, le ministre de la. 
marine, s'était mis a la h'tc de la fIoUe de 
Brest, avait débloqué la Ootte espagnolc, et 



crois:út avee cinqllante vaisseaux dans la l\Ié
diterran{~e, (laus le 1mt de la délivrer des An-· 
glais, et ll'y rótablir les eornmunicatious avec 
l'annee <l'Égypte. Cctte jonetion tant d{:~sirée 

élait enfin opérée, et elle pouvait rétablir nu
tre prt~pondérallce uans les mers da Levant. 
Brnix dans ce mament était elevant Genes. Sa 
présence avait singnliercment remon té le mo
ral oe l'arrnóe. On disait qu'il apportait des 
vivres, des munitiolls et des renforts. Il n'en 
était rien; mais Morcan profita de eette opi
nion, et tit effort pour l'accréditer. n f.it répandre 
le bruit que la Dolte venait de déLarquer vingt 
mille hommes, et des approvisionnernents C011-

~idérables. Ce brnit eneom'agea l'armée, et 
(liminua beaueoup la confiance tIe l'ennemi. 

On était au milien de prairial (premien. 
jours ele juin). Un événement nouveau venait 
d'avoir lieH en Suisse. On a vu que Masséna 
avait oecupé la ligue de la Limmat OIl de Zu
riel!, et que l'archidue, dóbouehant en denx 
masses des dcuxextrémités du lac de Constanee, 
était venu burdel' cette ligne dans toute son 
étendue. 11 résolut de l'attaquer entre Zurieh 
et Jlruk, c'est-a-clire entre le lae de Znrich et 
l' Aar, tont le long de la Limmat. Massélla avait 
pris position, llon ras sur la Limmat ellc-meme, 
mais sur IHW snite de hauteurs qui sont en 

~,(). 
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avant de la Limmat, et qui couvrellt it la foi~ 
la riviel'e et le lae. Il avait rctl'auehé ces bau
teurs ele la mallióre la plus redoutablc, et les 
avait rendncs presque iU:lecessibles. QUOiqllC 
cette partie de 110tre ligIH', entre Zuricb et 
l'Aar, fút la plns forte, l'archiduc ayait n"soln 
de l'auaqner, paree qu'iJ dl¡ é!(': tl'Op dallgc
reux de [aire un long détollr, ponr venir tell
ter une attaque au-dessus <Iu ]ae, le IOllg d(, 
la Lint. :;'üasséna pouvait profiter de ce mo
roellt ponr accabler les corps laissés <levant 

luí, et se procurer ainsi un avantage dt:cisif. 
L'attaque projetée s'exécutale (¡.illin (IG (lrai

rial). Elle eut lien sur toutc l'étendne dc la 
Limmat, et fut rcpousséc partont victorieusc

ment, malgré l'opini:hre pel'sévél'ance des Au
trichiens. Le lelldemain l'archidue, peusant 
que de pareilles tentatives doiycnt se pOllrslli

vre, afin qn'il n'y ait pas de perles irllltiles, rc
commen\,a l'attaque ayec la IflGlllC opini,ltl'eté. 
Masséna, réf1échissant qu'il pouvait t'tre ford~, 

qu'alors sa rctraite dcvicndrait difGcile, que la 
ligne qu'il aLandollnait était suivie immédiate
ment d'une plus forte, la chalne de l'Albis, 
qui borde en arriere la Limmat el le lae de ZIl
rich, résolnt tle se retirer yolontaircnlrllt. (1 
lle perclail it ceUe retraite que la ville de ZlI

J'ich, qu'il regardait COI1Hne pell imporlau[L 
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La chaille des monls de l'Albis, longeant le 
(ae de Zllrich, el la Limmat jusqu'il l'Aal' pré
sentant de plus un escaI'pement continu, était 

prcsque inattaqllable. En !'occupant 011 ne fai
saít qu'ulle légere perte de terrain, car OH ne 
reclllait (l(le de la Iargeur dn lac et de la Lim
mato En cOllséqllence, iI s'y retira volontai
rement et sans perte, et s'y établit d'unc 
maniere qui ota a l'archidnc tonte envíe de 

l'attacluer. 
Notre position était done toujours a pen 

prt's la mémc en Suisse. L'Aar, la Limmat , le 
Iac de Zurich, la Lint et ·la Heuss, jusqu'au 
St-Gothard, formaient notre ligne défensive 
contl'c les Autrichiens. 

Dn coté de l'Italie, Macdonald s'avalH;,ait 
enfin vers la Toscane. Il avait laissé garnison 
aH fort Saint-Elme, a Caponc et a Gacte, con· 
fOrIlH:mcnt it ses iustrnclÍOIlS. C'était compro· 
mettre illutilt'lllellt des trOllpes, (lui n'étaient 
pas carables de soutenir le partí républicain, 
et qni laissaient un vide dan s l'armée active. 
L'armée franr,aise, en se retirant, avaÍt laissé 
la ville de N aples en proie a uue réaetion 
royale, quí égalait lcs plus épouvantables see
Hes de Boll'e révolution. :Maedonald avait ral
li(; ,1. Itome c¡uel(l'les l1lilliers d'holllmes de la 

divisioIl Garuier; il avait recueilli en ToscallC 
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la diYisioll Gauthier, et auns le ModenoÍs, le 
corps légel de Montrichard. 11 avait formé aillsi 
un eorps de vingt-huit mille hommes. Il était 
a Florenee le 6 prairial (? 5 mai). Sa re traite 
s'était opérée avee beaueoup de rapidité, et un 

ordre remarquable. JI perdít malheureusement 
beaueoup de temps en Toscane, et ne débou
eha au·Jela de l'A pennin, dans les plaines de 
Plaisanee, que vers ]a fin de prairial (milieu 
de juin). 

S'il eút débouehé plus tot, il aurait surpris 
les eoalisés clans un tel état de dispersion, qu'il 
aurait pu les accabler successivemcnt, et les 
rejeter au-dela du Po. Suwarow était a Turin, 
clont il venait de s'emparer, et Otl il avait trouvé 
eles munitions immenses. Bellegarde observait 
les débouchés de Genes, Kray assiégeait l\1an
tOlle, la eitadelle de Milan et les plaees. N uIle 
part il n'y avait trente milIe Autrichiens ou 
l1usses réunÍs. l\1acdonald et Morca u , débou
ehant ensemble avee cinql1ante mille hommes, 
auraient pu changer la destinée tle ]a eampagne. 
1\Iais Maedonald erut devoir employer quelques 
j ours pour faire reposer son armée, et réorga
niser les divisions qu'il avait slleeessivement 
recueillies. II perdit ainsi un temps préeieux, 
et permit a Sllwarow de l'éparcl' ses f'autes. Le 
géuél'al rus se , apl)renant la marche de Macdo-
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lIald, se ltiita de q ultter Turin, et de marcher 
avec villgt mille hommes de renfort, ponr se 
nlaccr entre les deux .2'énérallx franc:ais, et re-
1 (.) ~ 

prcndre la positioIl qu'iL u' aura! t jamais du aban-
donncr. 11 ordonne an général Ott, qui étaít 
cu observation slIr la Trehbia, aux environs de 
Plaisance, de se retirer sur lui, s'il était atta
(¡lié; i! prescrivit ~l Kray de luí faire passer de 
Mautoue toutes les troupes dont il poul'rait el is
posel'; il laissa a Bellegarde le soin d'oDserver 
Novi, d'ou Morcau dcvait déboucher, et il se 
disposa a marcher lui-meme dans les plaines de 

Plúsance, a la rencoutre de J\Iacdonald. 
Ces dispositiol1s sont les seules qui, pendant 

la dnrée de eette eampagne, aient mérité a 
Suwarow l'approbaüon des militaires. Les deux 
génél'aux fran<:;ais occupaient toujours les po
sitions (lue nous avons indiquées. Placés tous 
tleux Sil/" l'Apennin, ils devaient en descendre 
pour se l'éunir (bns les plaines de Plaisancc. 
Morcan dcvait déLonchcl' de Novi, lHacdonald 
de Pontl'emoli. Morcan avait fait passer a Mac
<1onald la division Victor pour le renforeer. Il 
a vait placé a Bobbio, au penchant des monta
glles, le général Lapoype avec qllelques batail
lons, ponr favoriser la jonetíon, ct son projet 
était de saisir le moment ou Smvarow mar
dlcraít de front cOlltre Macdol1alJ, pOllr don-
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ner dalls son flanco Mais il fallait pour ceja que 
lUacclonald se tint tou.iours appuyé aux monta-· 
gnes, et ll'acceptat pas la bataille trop loin dans 
la plaine. 

Macdonald s'ébranla vcrs la fin de prairial 
\ milieu de juin). Le corps de Hohenzollern, 
placé aux environs de l\lodene, gardait le 13as
Po. Il fut aeeaLlé par des forces supéricurcs, 
perdit quillze cents hommes, et faillit ctre cn
levé tout cntier. Ce premier sucees eneouragea 
Macc1onald, et lui fit ha.ter sa marche. La divi
sioll Victor, qui venait de le joindre, et de por
ter son armée a trente-deux milI e JlOmmes a 
peu pres, forma son avant-garde. La division 
polollaise de Dombrowsky marehait á la gauche 
de la division Victor; la division Husca les ap
puyait toutes deux. Quoique le gros de l'armée, 
formé par les divisions Montriehard, Olivier et 
\Vatrin, fUt encore en arriere, Maeclona/tI, aIJé
ché par le succes qu'il venait d'obtenit' sur 110-

henzollern, voulut accabler Oa, qui était en 
observation sur le TiJone, el orJollua a Vietor, 
DomLrowsky et Rusea, de marcher cuntre lui 
a l'instant meme. 

Trois torrents, eoulant paraIldement de l'A
pennin dans le i><'." formaient le ehamp de ba
taille: e' étaicll t la N nra, la TreLLia et le Tidollc. 

Le gros de J'arrllée frall~aise était eneore sur la 
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N lll'3; les divisions Victor, Dombrowsky et 
Husca s'avan<:aient sur la Trebbia, et avaient or
tire ele la franchir ponr se porter sur le Tidone, 
aGIl d'accabler Ott, que Macclonald croyait sans 
applli. Elles marcherent le :>'9 prairial ( 17 juin). 
Elles repousserent d'abord l'avant-garde du gé
lIéral Ott des hords dn Tic]olle, et l'obligerent 
;'¡ prendre ulle position en arriere, vers le víllage 
de Sl'rmet. Ott allait étre accablé, mais dans ce 

Illomc:nt Sllwarow arrivait a son seconrs, avec 
toutes ses forces.ll opposa le général TIagration 
;l Victor glli marchait le long du Po; il reporta 
Ott au centre sur Dombrowsky, et dirigea Mé
las a droite sur la division ltusca. Ragration ne 
fut pas d'abord heureux cOlltre Victor, et fut 
forcé de rétrograder ; mais au centre, Suwarow 
fit chargcr la division Dombrowsky par )'illfan
tcric russe, jeta dans son f]anc deux régiments 
de eavalerie, !'t la rompít. Des cet instan!:, Vic
tor, quí s'{'tait avancé sur le Pó, se troma dé
bordé et compromiso Bagration, renfiJrcé par 
les grenadiers j reprit l'offcnsive. La cavalerie 
russe qui avait rompu les Polonais au centre, 
et qui a vait aínsi déborclé Victor, le chargea en 

llanc, et l'obligea a se retirer. Rllsca, a droite, 
fllt alors obligé a céder le terrain ú Mélas. Nos 
trois ti i v isions repasserent le Tidone, et rétl'o
gradlTeut sur la 'fn·LLia. 
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Cette premiérc journée, ou un tiers de l'ar
mée au plus s'etait trouvé engagé contl'e toutc 
l'armée ennemic, ll'avait pas été heureuse. Mac
donalel, iguorant l'arrivée ele Su\varow, s'était 
trop h:tté. Il résolnt de s' établir derriere la Treb
bía, d'y réunir toutes ses divisions, et de ~"en
gel' l'échec qu'il venait d'essuyer. Malheureu
sement, les divisions Olivier, Montri:::;bard d 

Watrin étaient encore en arriere sur la Nura, 
et il résolut d'attendre le surlendemain, c'est
a-dire le Jer messidor (19 juin), ponr ¡ivrel' 
bataille. 

Mais Suwarow ne lui laissa pas le temps de 
réunir ses forces, et il se elisposa a attaquer 
des le lendemain mcme, c'est-a-dire le 30 prai
ríal (18 juin). Les deux armées allaient se joindl'e 
le long de la Trebbia, appuyant leurs ailes au 
Po et a l'Apennin. Suwarow, jugeant sagement 
'lile le point essentiel était chus les montagnes, 
par ou les deux armées fran\~aises pOllfl'aicIlt 
communiquer, porta de ce cóté 5a meilleure 
infanterie et sa meilleurc cavalerie. Il dirigea 
la division Bagration, qui d'aborel était a sa 
gauche, le long dll Po, vers sa droite, contrG 
les montagnes. n la plac:a avcc la dívision 
Schweikofsky sous les ordres de Rosembcrg, 
et lenf orclonna a toutes deux de passcl' la 
Trebbia vers Hivalta, dans la parlie sllp¡'~ríCllI'e 
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de son cours, afin de détacher les Fran<;ais des 
llIontaglles. Les divisions Dombrowsky, Rusca 
et Victor, étaient placées vers ce poiut, a la 
gauche de la ligne des Franc;ais. Les divisions 
01ivier et Montrichard devaient venir se placer 
an centre, le long de la TreLLia. La division 
'Vatrin dcvait venir occuper ]a droite, vers le 
Pó ct Plaisance. 

Des le matin du 29 prairial (17 juin), les 
a van t-gardes rllsses attaq uerent les a vant·gardes 
fl'an<;aises, (}tlÍ étaient au-dela de la TreLbia , a 
Casaliggio et Grignano, et les repousserent; 
Macdonald, qui ne s'attendait pas a etre atla
qué, s'occupait a faire arriver en ligne ses di
visions du centre. Victor, qui commandait a 
natre gauche, porta aussitot toute l'infanterie 
franc,:aise au-deL't de la Trebbia, et mit un ma
ment Snwarow en péril. Mais Rosemberg, ar
rivant aYec la division Schweikofsl,y, rétablit 
l'avantage, et, apres un comhat furieux, dans 
lequellcs pertes furent énormes des deux parts, 
obligca les FraIH;ais a se retirer derriere la 
Trebbia. Pendant ce temps, les divisiollS Oli
viel', J\Iontrichard arrivaient au centre, la di
vision Watrin á droite, et une canonnade s'éta~ 
blissait sur toute la ligne. Apres avoir échangé 
quelques boulets, OIl s'arreta de part et d'autre 
sur les bords de la TrebLia qui sépara les deux, 
,¡ /'llJ ée". 
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Telle fut la seconde journée. Elle avnÍt COI!" 

sisté en un combat VlTS llotre gauche, comLat 
terrible, mais sans réslllta t. l\J acdonald, dispo
sant désormais de tOllt son monde, voulait 
rendre décisive la troisieme jOllrnét'. Son plan 
COllsistait a fl'aIlChir la TrebLia sur tous les 
points, et a déLorder les dellx ailes de l'ell
llemi. Pour cela, la divisioll DornLrmvsky dc
vait remonter la riviere jusqu'a Hivalta, et la 
passer au-dessus des Russes. La division Wa
trin devait la franchir presque a son embou
chul'e dans le Po, et gagner l' extreme gallche 
de Suwarow. Il comptait en meme tcmps que 
Moreau, dOllt il att(~ndait la coopération depuis 
deux jours, cntrcrnit en action ce jonr-Ia au 
plus tare!. Tel fut le plan pour la journ{'e dn 
r er messiuor (19 jllin). l\Jais une horrible 
échauffourée ent lieu pendant la Imit. LB dé
tachcment francais ayant travcrs(~ le lit de la , " 
Trebbia pOli!' pl'elldJ'c positioll, les I1usses se 
crnrent attaqnés et coururent aux armes. Les 
Fram;ais y COllrllrent de leur coté. Les deux 
armées se melerent et se livrcI'ent un combat 
de Huit, oú des deux cotés on s'égorgeait, san s 

distinguer amis ni ennemis. Aprcs uu carnage 
iuutile, les génÉ'l'aux parvinrcllt enfin ;{ rame
ner leurs suldats al! hivonac. Le ]1'lH!cm;till 

les detlx artll(',c,; éta ¡ent lI>llet tlt" t t [;ttigu('Cs par 
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trois jOllrs dc combats et par le désordre de 
la 1H1Ít", qll'clies Il'Clltrerent en action que YCTS 

les dix hellres dn matin. 
La bataille C0Il1111en<;a a l1oti'e gauche, sur 

la Haute - TreGbia. Dombrowsky franchit la 
Trebbia ii Rivalta, malgré les Husses. Suwamw 
y dét;¡clJa le prince Bagralioll. Ce monvemcllt 
Jaissa ;{ déeouvert les flanes de nosemb('t'f~. 

Sur-1c-eham p V ietor et Rusca en pro{itCI'Cll t 
ponr se jcter sm lui en passant la Trchhia. lIs 
S'aYallC(~l"ellt aycc SllCCCS et enveloppt>rent de 
tontes parts la division Sch,veikofsky, oú se 
trollvait Sllwarow. 115 la mirent dans le plus 
grand danger; mais elle fit front de tOllS co
tés et se défendit vaillal1lment. Bagra¡ioll, 
apercevant le péril, se rabattit promptement 
sur le poillt menacé, et obligea Victor et Busca 
it lúcher prise. Si Dombrowsky, saisissant le 
1I10lneIl t, se fút de son coté l'abattu sur 11a
gnltioll, l'avantage nOI1.5 serait resté sur ce 
point, qlli était le plus important, puisqu'il 
touchait allX montagnes. l'Ialheurellserncnt il 
resta ill:lcti[, d Victor et Rusca fllrent obligés 
de se replier sur la Trebbia. Au ceutre, l\Ion
trichard avait passé la Trehbia vers Grignano; 
Olivier l'avait franchie vers San-~icolo. J\Iolltri
cltard marchait sur le corps de Forster, lorsqlle 
!"s réscrves autrichif'nnes , qilf' Smvarmv avait 
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demandées a Mélas, et qui (léfilaient sur k 
derriere dn champ de bataille, donnerellt j!lO
pinément dans les flanes de sa division. Elle 
fut surprise, et la ,5e légere, qui avait [ait des 

prodiges en cent hataillcs, s'enfuit CII désor
dre. Montrichard se vit ohligé de repasscr la 
Trebbia. Olivier, qui s'était avaucé aVt'C SllCC(\S 

vers San-Nicolo, tt avait vjgourcllscmcnt rc

pOllssé Ott et Mélas, se trollva dt'collvert par 
fa re traite de Montrichard. Mélas alors, don
nant contre-ordre flUX réserves autrichiennes, 
dont la présence avait jeté le trouLle dans la 
division Montricharrl, les dirigea sur la divisioll 
Olivier, qui fut forcée a son tour de repassel' 
la Trebbia. Pendant ce temps, la divisioll VVa

trin, portée inutilement a l'extreme droite, oú 
elle n'avait ríen a faire, s'avalH;,ait le IOtlg dil 

Po, san s etre d'aucun secours a I'armée. EIre 
fllt meme obligée de repasser la TreLbia, pOUI' 

suivre le mouvernent généraI de rctraite. Su
warow, craignant toujours de voir :Morean 
débouchel' sur ses derrieres, fit de grands ef
forts le reste de la journée poul' passer la 
Tl'ebbia, mais iL ne put y réussir. Les FraIH,;ais 
lui opposerent sur toute la ligne une fermeté 
invincible, ct ce tol'rent, témoin d'une 1(1ue 
si acharnée, sépara encore pour la troisieme 
fois les dellx armées cIlnemies. 



Tel fut le troisicmc actc de cette sanglante 
Lataille. Lcs deux armées étaien t désorganisées . 
.Ellcs avaient pcrdu ellviron douze mille honnnes 
chacunc. La plupart des généraux étaient bles
sés. Des régiments entlers étaient détruils. 
Mais la situatioll était Lien diffél'ente. Snwal'ow 
recevait tous les jours des l'cn[orts, et n'avait 
qu'a gagner au pro[ollgement de la lutte. Mac
douald, au contraire, avait épuisé toutes scs 
ressonrccs, et pouvait, en s'oLstinant a se 
Lattre, etre jcté en dósordre dans la Toscane. 
Il songca donc a se retirer sur la N ura, pOIlI' 

regagllPr Genes par derricre l'A pCllnin. Il quitla 
la Trehhia le 2 messidor (20 j uin) au matin. 
Une dépt"che, dans laquelle ii peignait h Mo
rean sa situatioll désespérée, étant tombée dans 
les mains de Suwarow, celui-ci fut rempli de 
joie , et se háta de le poursuivrc a outrance. 
Ccpelldant la rctraite se fit avcc assez d'ordre 
sur les hords de la Nura. Malhellrcusemcnt, la 
division Victor, qui soutenait depuis quatre 
jours des combats continuels, fut enfin rom
pue, et perdit beaucoup de prisouniers. lHac
donald eut cependant le temps de recueillir 
son armée au-cIela de l' Apel1nin, apres une 
perte de quatorze ou quinze mille hommes, cn 
tués, blessés on priSOI1Iliers. 

Tres- helll'cllscment, SHwarow, entendant k 



canon de Morcan sur ses derrii'res, se laisc;;t 
détourner de la pOllrsnite de ::\Tacdonald. Mo
rean, que des obstacles illSllT'molltables avaiClll 

empcché de se mettré en lIlouvement avallt lf' 
30 prairial ( 18 juill), venait cnfin de (lpbr)ll
cher de .No\'i, de se ,iett'r sur Be1Jegardc, tlp le 

mettre en déroute, et de Ini pT'cndre prcs de 
trois mi !le prisollniprs. i\Tais cet a ,";m tagc t:1T'
dif était inutile, et n'ellt el'antrc r('sultat que 

de rappeler Suwarow, et de l'empécher de 
s'acharner sur Macdonald. 

Cette jonction, ele laquello on atten<lait de 

si grands résultats, a\'ait dO!le amcné une san
glante défaitp; elle lit na1t1'o entre les dClIx 

généraux fraJ1(;'ais des cOlltestations qni n'olll 

jamais été bien éclaircies. Les rnilitaires re pro
chercnt a l\Iacdonald d'a\'oir trop séjollrné en 
T oseanc, d'avoir fait marclwr ses di \' isiolls trop 

loin les ulles des autres, de maníh'p quP les 
divísiolls Victor, Hosca ct J)omhrowsky furellL 

battues deux jours de suite, avanl que les di
visions MOlltricbard, Olivier et Watrin fllssent 

en Iigne; (l'avoir cherché, le jour de la bataille, 

a déborder les deux ailes de l'ermerni, all líen 

de diriger son principaL effort a sa gauche 
vers la Haute-Trebbia; de s'etre ten u trop éloi
gné des lllont:¡gnes, de maniere á ne pas pcr

mettre ~l Lapoypc, qui ¡"tait a Bobbio, de v('nir 
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lwallcollp trop h;ltó de livrer hataille, CotnllW 

,,'il cút vouJu avoü' seull'hollncur de la victoirc, 

Les militaires, en approuvantle plan savalll
IlICllt combiné par Morcall, ne lui ont repro

ché C]ll"tme cllOse, e'est de Il'avoi,' pas mis de 
cúté tout Ill(~llagement pOUI' un ancien cama

rade, de n'avoil' pas pris le commanclement 
dil'ect des deux armées, et sllrtout de n'a\'oir 

pas eUHlmalHlé en personne á la Trebbia. Quoi 

<[1I'il eH soit de la jllstcssc de ces reproches, 
j¡ cst cCl'tain que le plan de Moreau, exécutó 

comme il avait fté con\,u , allrait sauvé l'Italie. 

El!t~ fllt enticrement perduc par la hataille de 
la Trebbia. Heureusemellt, Morcan était cn

eore la pour recueillir nos débris et empecher 

Sllwarow de profiter de son immense supério

rité, La campaglle n'était ouverte que depuis 
trois mois, et, exc('pt(~ en Suisse, no!!s n'aviorJs 

eu partont que des reverso La bataiJle de 5toc
ka eh nons avait fait perdl'e l' AlIemagnc; les 

batailles de }Iagnano et de la Trcbbia 110U5 

enlevaicll t l' Ita lie, JYlassélla senl , ferme comm(' 

un roe, occnpait cncore la 5ui~'.sc, le IOllg de 
la chalue de ['Albis, Il ne [aut pas ollblier Ct

pcndallt, au milieu de ces crucls rcvers, que 
le COLll'ag(~ «(p nos soldats [¡vait ét('~ ifl(~b\'atl

LJ!¡!e el: ;Il,~si ]¡"i1Llllt /llI'am .. [l!!IS lwall'; jours 
') l 
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de !lOS victoires; (Iue Morcan avait (~t{> ::t la f()is 

grand citoyen et granel capitainc, et avail 
empeché que Sllwarow lIe détruislt d'lI11 seul 
coup nos arrnécs d'Italie. 

Ces dernie1'5 malheurs fournirent de nou
\Celles armes aux ennemis el II clircctoirc, et pro

"oquércIlt contre luí un redoublclIlent c]'in
vpctives. La crainte d'uue invasion COlllmeJ1(.'étlt 

ct s'emparer des esprits. Les dópartcments dl¡ 

mieli et des Alpes, exposés les premiers au 
débordement (ks Austro-Husses, étaient dans 
une extreme fc!'mclltatioll. Les vi lles de Cham
béry, de Gl'cnoble N d'Ol'ange ellv()yt~rc()t au 
corps législatif eles adresscs (l'li [¡rent la pllls 
vivc sensatioll. Ces adrcsses renfermaient les 
reproches injustes qui circulaient (lepuis dcux 
mois dans toutcs les bOliches; elles revcnaient 
sur le pillage des pays conquÍs, sur les dila
pidations des cOHlI'agnies, sur le déllúmeut 
des armóes, sur le ministt'>r'c de Schérel', sur 
son généraJat, sur l'injllstic(~ faitt~ it J\loreau, 
sur l'arrestation de Champiollnet,etc. -« I)Ollr~ 

quoi, disaient-eUcs, les conscrits fideles se sont
i ls vus forcés de rentrer dans lcurs foyers, par 
le dénúment Ol! on les laissait? Ponrquoi toutes 
les dilapídations sont - elles restpps impnnies) 

Pourquoi l'iuepte Schól'er, signalt' comlflP un 
Iraltl'c par Hocl"lp. f'st, il rest{> si lOllg'. tPlllpS 



ni H H~T o 111 l I 7 ~ )~)>. 

,1[1 Illllllstel'e de la gnerl'e: POllt'quoi a-t-il plI 

t'O!lsommer, comrne gélléral, les maux qn'i! 
,lvait préparós comme ministre.? Pourquoi des 
l}(,mS chers ú la ,ic1oil't', sOld.-lls l'cmplacés 

:,1:\1' des 1101115 iUCOilllllS? Poul'(!lloi le vainqueur 

,le ¡tome d de Naples est-i! Cil ;¡CCtlsatÍon ? .. » 

í III a r!¡',.i;', JlU apprécicr la ',';dcul' de ces rc

]lf"die';. Les adresscs qUÍ les conlcnaient ob

.ilH'ClIl l'hO\lIlCIli' dc l'¡nlpr(,~:ii.oll, la mClliÍuH 

;w:wr;t!J!t', el le l\'uvoi é~t1 directoire. Ccl.te 
.,:,¡¡¡i¡'t'é' dc' les acclIcillir ¡ll'üi,\";¡it asscz les dis
¡1{):-1liiun.-) dt:>~ {I,::tL\ l-:uil:;cils. E~~:"')3 .. lt' pua\aienl 

(\lrt.~ pill~ lllitUvai:-::t's. L\Jppv~iliLJU cUllsti~utiOll 

n,.tic s\~taii n~lií\ie ,\ l'UjJpo,,¡liui! ¡"ltl'iote. 

L'ulle c()mpüs{~<:: d'ambiticux (1'.1 voulaielll Uil 

goUYerllement llouveau, el d'importants qui 
it' plaignaielll (lue ledrs avis et Jeurs reCOII1-

;:l:mdatinlls n'¡,usscnt pa:·; é¡é assez hien :tC

cueillis; ¡';t¡;tr(~ lorrnt'c de patriOi:es e.'Celus pin' 

les scissions du corps législalif, ou l'~~duits au 

silence par la loi du 19 fnlctic!ul'; elles VOll

laient égalclllcnt la t'UillC du gUllveruement 

exislallt. lIs disaicnt que le directoirc avait ú 
la foís mal administré etmal défendu la Fr:mcf; 
q a'il avait vio k la liberté des dections, opprimé 

L: 1 ¡ Iwl'lt; de la pl'Psse e'l (les sociétés poplllaires. 

lts le d{'~clal'aiellt :'t la fois faihlc ct violent; lIs 

:dhi(;ni n!!~¡l1C jusíFi'il revenir sur J;. 1 H fl'llcti-
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dor, et a dire que n'ayant pas respecté les 
10ís elans eette journée, jI ne pouvait plus les 
illvoquer en sa favcur. 

La nomination de Sieyes au dircetoire avait 
été l'un des premicrs motifs de ces díspositions. 
Appeler au direetoíl'c un llOmmc qlli n'avait 
eessé de regardpl' COl1ln1!~ mauvaise la consti

tu tion dírectol'iaIe, quí déja, par ecttc raiSOIl . 

avait refusé d'etrc directeul', c'était all110nCel' 
en quelque so1'te qu'on voulait une 1'évolution. 
L'acceptation de Sieyes, dOllt on eloutait a 
cause de ses 1'efus antérieurs 1 ne fit que con
firme1' ces eonjectures. 

Les mécontcnts de toute es pece , qui VOH

Jaient un changement, se gI'Ollp(~I'ent alltour 
de Sieyes. Sieyes n'était point UIl clH.'f tIe partí 
habile; iI n' en avait ni le eal'aet ere a la fois 
soupIe et audacieux , ni meme l'ambition; mais 
il ralliait beaucoup de mOllde par sa r·erJOmrnpe. 
OIl savait qu'il trouvait tont mallvais dans la 
cOIlstitution et le gouvcrnement, el un se pres
sait autonr de lui, cornme pOUl'l'invíter a tout 
changer. Barras, quí avait su se faire pardon
nel' son anciellue présence au directoire, par 
ses liaisulls et ses illtrigues a vec tous les partis, 
s'était l'approché de Sieyes, el était paT'Vcnu a se 
l'attaeheralui,en livrant lachernentses collegncs. 
C'est autour de ces deux directeurs que se 
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ralliaient tous les ennemis du directoire. Ce 
parti avait songé a se donner l'appui d'un jeune 
géllf~ral qui eút de la réputation, et qui pas
sitt, eamme beaucollp d'autres, pOUi' une vic
time du gouvernement. La position deJoubert, 
Sllr leque! on fUlJ(lait de grandes espérances, 
et qui était sans emploi depuis sa dérnission, 
avait fixé le choix sur lui. Il allait s'allier á 
l\l. de Sémonville, en épousant une dcmoi
selle de i\Iontbolon. On l'avait rapproché de 
Sieyes; OIl le fit lIommer général de la I7e di
visioll mililaire, eelle de Paris, et OH s'cfforl,'a 
<l'en faire le chef de la llouvelle coalition. 

Ün ne songeait point encore a faire des 
changemellts; un voulait d'abord s'emparer da 
gOllVel'Uement, sallver ensuite la France d'une 
invasion, et OH ajourllait les projets constitu
tionllcIs a l'époque oú tOllS les périls seraient 
passés. La prerniere eh ose a obtenir était l'P
luignernent d(~s lllpmhres de l'aucien direetoirc. 
Sieyes n'y ('tait qUt~ depnis ulle quillzaine; il Y 
était entré ]e (C< pl'airial, el! remplacemellt de 
Hewhell. narras s'élait sauvé de l'orage COlllme 
tHl a v ti. TOllk la haine se déchargeait contre 
La['(:~velliere, Merlin et Treilhard, tOIlS lrois 
fOI't illflOCtllts de ce qU'OIl reprochait al! gon
verllcmellt. 

Lis avaícllt la majoríté, ¡>uisqu'ils étaielil 
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tl'ois, mais 011 voulait leur 1'C11l1re illlpossibl,' 

l'exercice dei'autorité.lls avaicnt résolu d'avoil' 

les plus grands égards pour Sieyes, de lui par~ 
donner lIH':me son humeur, afill de Be p:\s 
aj outer aux diffieultés de la po;,itioll, eclles 
que des divisions pcrsollllellcs pOllrraiellt CIl

eore fai,'c naltre. J\Iais Sieyes (;tait intraitaLle; 

il trouvait jout mauvais, et il élait en ce/a de 

Ires-bollne foí; mais íl s'exprirnait de manien' 

á pronver q u'i! ne V011 lait pas s' entendre avee 

ses collegues pour porter remede au mal. Un 
pen iuhüué (le ce (lU'íl ayait Vil dans le pa)~ 
d'oú il vel::!!t, il nc ce:iS;lit de lcuI' di re : e> 
n'est pas aillsl qU'U!1 [;lit en Prusse. -- l'cllsei-, 

gllez-nous dOllC, luí l'épum~:licilt ses collcgues, 
COl1lment on fait en Pl'usse; ("daireZ-l]()lIS d" 
vos avis, aide;¿-nous ~ i~lil'e le hiell, - Vous lIl' 

m'ente!Hlriez pas, répliquait Sieycs; ji cst iWI-' 

tile que JI> VlitiS parle; (¡ile.s ('OllJIlW vous ave;! 

cuutunw de Lire. 
Tawlis (l:i\;, dallS le sciu dll dlrvClulfl~, ¡'iIJ' 

compatiJ¡illli> "e dl:clarait cutre la miuorité u 
la majoriré, les attaques les plus vives se snc-

cédaicllt au ddlOI'S de la part des consl,¡j,i. il 
y ayait déjit qUf~relle OUYE'l'te sur ies i!llall('('S_ 

La détn:ssc, l:omlHC vil l'a dit, jlJ'()\,CIJ;lit di 
deux calbC;, _ L-¡ knicuf dc~ I'(:n¡n';l'~, d 11' dl'
!lcit dall~, ld·~'\ ptlH!llil~; ~Hpl}n:-,('·:1, ~~\n' /,(Ii' lO;; 
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!iol1s (l{~ja ordonnancés pour (lépenscs consom
Illées, 210 millions ótaient a peine rentrés. Le 
ddicit dalls rt'~valuatioIl des produits s'élevait, 
sllivant namel, á 07 et meme a 75 millions. 
Comme on luí conteslait tOlljonrs la quotité 
tlu lléficir, il donlla un démcllti fOl'lnel au dé
pillé Géníssiel1x dans le ¡1loniteur, et prouva 
ce (ItI'íl avalH,'ail. Mais (Ille sert de prouvel' 
dans certaius moments? On n'en aceabla pas 
moins le ministre et le gouveFllcmcnt d'invec

tives; on ne eessa pas dn répétel' qu 'ils rllinaient 
l'élat, et demandaieul salls eesse de nouveallX 

fOlHls pOlil' foul'lIir a de llollve1!es dilapida
tiOflS. Cepcndallt, la force ele l'('videnee ohligea 
i, aeeorder un supplémellt de Pl'Odllits. L'impút 

su!' le sel <\\oait été refusé; ponr y suppléer, 
011 ajonta un (lécime par fraIle sur toutes ]('s 
eoutl'ilJl!tinllS, et Ol! dOllbla encure eelle des 
portes el 1(·m;tres. -''Ibis e' ótait peu que de dé cré
ter des impóls, il f;tlhit assul'cr lenr renln"e par 
diff(~relltl'S 10i5 relatiH's :\ leur assictte ct :'1 

leu\' jwrception. Ces 10is ll'(:tait~!\t pas 1'l'11-

ducs. Le millislrc prl'ssatt lcul' mise en dis
ellssiou; on ajotll'íwit sallS cesse, et: OH répOll

dait a s"s illstallces ell cl'iant a la trahisOil, 

au \{jl, cle. 

Oul",' !:t r¡¡¡~'l'dL' sur hs [1llallccs, on en 
::v:t:r 011\,('['! lIi:. :Hllrc, lkjá il s'élait élt'Vt~ (les 
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réclamations sur certains articles de la loi d!! 

T 9 frueticlur qui pel'mettaiell! au diree!oire ;le 

ferrner les clubs et de sllpprilller les jOllI'llallx 

sur un simple arreté. Vn projet de loi avait 

été ordOllné sur la presse et les sociétés po
pulaires, afin de rnodificr la loi dll 19 frueli

dor, et d'enlever an dirce/oire le pOllvuir al'bi

trairc don ti 1 était revétu. 011 s' élcvait bea ucoup 

aussi eontrc la faculté quc ectte loi dOlJuait aa 

directoil'e de déporter a sa volonté les pretres 
suspeets, et de rayer les émigrés de la liste. 

Les patriotcs eux-rnemcs semblaÍent youloir 

lui elllever eeUe dietaturc, fllllcstc sculement 

a Ienrs aclversaircs. On cornmelH;'a par la !lis

cussion sur la presse et les sociétés populaircs. 

Le projet mis en avant élail l'ouvrage de Bpr
lier, La discussioIl s'ollvrit dans ¡t·s derniprs 

jours de prairial (mil ien de j uin), I~es parl i
salls dll directoire, parmi lesfluels se disl in
gllaient Chélliel', Bailleul, Crcllzé-Latollcbe, 

Lecointe - Puyraveau, sOlltenaicn t que celte 
dictatul'e accol'c1ée au directoire par la loi da 
19 frllctidor, bien que redontable en tem ps 
ordi naire, était de la plus indispensable ll{:ces

sité dans la cil'constance actuelle. Ce Il'était P;¡S, 
disaient.ils, dans un mo!11cnt de péril extn~mc, 
(IU'il fallait dirninucr les [orces du gOllVCnt(·

mellt. La dictajun~ (jll'orl lut avait dUIl/H"C le 
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lelldemain tlu J 8 fructidor lui était devenue 

lll:cessaire, non plus eOIltre la faetion royaliste, 
mais cont1'e la faction anarehique, non moins 

1'edolltable que la prerniere, et secretemellt 
alliée avee elle. Les disciplcs de Babeuf, ajou
taicnt-ils, reparaissaient de tonles parts, et me
lI;l(,'aiellt la république d'uu nouveau débor
demeut. 

Les palriotes, qlli fourmilJaient dans les 

cillq-cents, répoudaieut avec leur Yéhéll1enc(~ 
aecoutllmée aux cliscours des partisans du di
rccloirc. - Il falIait, disaient-ils, dOIlner lIlle 

eotllJIlotion a la Franee, et lui rendre l' éllergie 

de 1793, que le directoi1'e avait enlierernellt 
étouffée, en faisant peser sur elle un joug ac
cablallt. TOllt patriotisme allait s'éteilldre si on 
n'ollvrait pas les clubs, et si on ne rendait pas 

la parale aux feuilles patriotiques. Vaincrnent. 
ajoutaient-iJs, on accuse les patriotes, vainc
llleut on feint de redollte1' un clt"bordement de 
lcUl' parto Qu'ont-ils fait ees patriotes tallt ac

CUSl'S? Dcpuis trois ans ils "UIit égorgl's, p1'os
crits,sans patrie, clans la l'épubliqlle qu'ils Ollt 

eOlltribllé puissamment a foncleret qu'ils out dé
felle!: le. Quels crimes avez-Yous a lcur reprocheJ"? 
unt-ils réagi coutre Il's réacteurs ?NOll. Ils SOllt 

cxag(~ri's, turlJl¡]enls; soit. JUais sOl1t-ce la des 
l:rillws/ Ils parlent, ils crient meme, si l'oH 



vCllti mais ils n'assassinent pas, et tOllS IC5 

jours ils sont assassiués ... - Tel t~tait le Jall 

gage de Briot du Doubs, du Corse Arena, el 
d'llnc fonje d';¡utI'cs. 

Les !1wmbres de l'opposition CO!1stitution
¡¡elle s'exprimaicnt autrCnlCllt. Ils étaient na
turcllement modérés. lIs avaicnt le ton mesuré, 
mais amer et dogmatiquc. 1l fallait, s!livalll 

cux, revenir allX principes trap l1léCOIlnUS, el 

remIre la liberté a la prcssc et aux sociétés po
pnlaires. Les dangers de fructidor avaient biell 
pll valoir liBe dictature momcntanée au di· 
rectoire, mais cette dictaturc donn('(' de COlI

fiallce, comment en avait-il usé? li n'y é\\ait 
qll'it intcrruger les pal'tís, disait BOlday de la 
111eurthe. Quoique ayant tons des VIles d i11('.
rentes, ]'oyalistes, patriotes, cOllslitulionne]s, 

ÜaieIll á'accord pour déclarcr que le dircclo1r(' 

<lvait mal nsé de sa toutc-plIissallce. Un IlH'mc 

accord, cbez d('s hommcs sí opposés de ~iC!l

timeJlts et de \tlCé;, ne pOllvait pas laissel' de 
Llonte , et le dil'ectoire dait combnmé. 

Ainsi les patriotcs irrités se plaigllaíent d'op
pression; les constitutionnels, pleins d(' pl'é
telltions, se plaignajent dn m:;!-gUl!V(TIH'·. T()Il~; 

se réllllÍrellt, et fil'ellt élbl'o!'cJ:' les al'lidf's (he 
.' 

la loi du I~) frtldidol' l'l:!atif.; allX jUlIl'H:lIIX i"! 

aux sociétés fH'p"::i:lin'< C't~t;!j!: l;t 11111' vic,(j;"1 
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imp0I'iante, qlli allait amenel'lwdéchaiucl1lcu! 

d'¡"crits périodiques et le ralliement de tOI1S 

les jacobins. 
L'agitaliou allait croissant vers les (lerniers 

jonrs de prairiaJ. Les bI'uits les plus Slnlstres 

cOllraient de tOl/tes parts. J~a J!ouvelle coali
tiOll J'(~s()l¡¡t d'(~mployer les tracas series ordi

Ilair<~s, quc les oppositiollS emploien t dans les 

gOI1\'crnenwIlls repl'ésentatifs pour obliger llll 
llIinist.ére a sp retireT'. Questions embarras

~;alltes et réit{'rées, mCll<lCeS d'accusation, OH 

mit tout en lIsage. Ces moyefls SOllt si naturels, 

(llIe, sallS la pratiqlle du gOllvel'nement re
pr{'sentatif, I'instinct seul des partis les décOll
vre s!ll'-le-ch:unp, 

Les comrnissiolls d(;s dépenscs, des foneIs el 

de la gll{~J'I'e, élablies dalls les cinq-cents pour 
s'occupcr 1ft' ces dnTl's objets, se réunirellt, el 

pf·()iel(~l·(·rtt l/JI Jllé's"age au dil'cctoire. Büulay 

de la i\["ll!·;tw fllt cÍlargé dtl l'apport, et le 
pi'l'SCIlLt le 1:'í prail"ial_ Silr sa pl'opositiOB, 1,,' 
cOllseil dc-; cip<¡-e\'u!:; adn>;sa :¡u dil'cct()¡/'(~ W~ 

mcssage par leque! il d(!1I1<lm!ait a (~lre instruir 

des callSC~, de-; daJJg('l's inlh'icurs et c:\tél'icllrS 

q II i mel);w.aÍl' III ~a l'é Pl! blic¡ne, et des moyens 

q 111 é'xistail:ut pULU' y lHim'\-oil'o L(:'s dnllClllde" 
(l;. \Tl.k 1l;ltitrC n'out gllt'! l' d'a:ill'e i'liú qUí: 

,¡';li'ra("Lt'"1' dc~; :1\'{:'U~, ,fe' ~!(;1l'v~~";~'" ct t~~~ ~.'OU\ 
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promettre davantage le gOllvel'llement auquci 
OH les arrache. Un gouvcrllcment, !lOUS le )'("
pétons, doit réussir: l'obligcl' ir convenir qll'il 
u'a pas réussi, c'est I'obliger au plus funeste 
de tOllS ksavcux. A ce rrl(~ssage, [ttrelll jointes 

une foule de motiolls <l'orore, qui tOlltes 
avaient Ull objet analogne. Elles étaient relati ves 

au droit de former des soeiétés POlll!/;¡il'(~s, ;'¡ 

la liberté individuelle, a la respollsabiIilt~ des 
ministres, a la publicité des comptes, etc. 

Le directoire, en recevallt le message en 
question, résolnt d'y faire lIt1P rt'>pollse ¡j('·tail

lée, dans laquelle iI tracerait le tableau de tOIlS 

les évéllcmeIlts, et exposerait les rnoyc!ls (p;'iL 
avait employés, et ceux qu'il se pl'Oposait d'em
ployer cncore, pOllr retirer la Franee de la 
crise ou elle se trouvait. Une réponse de c(~lte 
naturc exigeait le concours de tous les minis
tres, pour que chacun d'eux pút fourni,' SOl! 

rapport. Il f;~lIait all moÍns plllsiclIrs jOllrs 
pour le r{~dígcr; mais ce ll'était pas ce qui COll

velJait aux mcncurs (les conseils. Ils ne VOll

bient pas un état exact et Hdde de la 1"ra11c(', 
lllais des avellX prompts et cmharrass(~s. AlIssi, 
apres avoir attclldu quel(IlIes jOllrs, les trois 
commissíons (l1li avaienL proposé le nW5silge 

lircut aux einq-cents Hile proposiliollllouvc!le, 
par l'orgal\(~ dü d(~puté POlllain-Gralld-Pré. 
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C'était le 28 prairial (16 juin). Le rapporteur 
pl'oposa aux cinq-cents de se déclarel' en per
mancnce jusqu'il ce que le directoire eút ré
pondn au messagc dn 15. La proposition fut 
adoptéc. C'(;tait jeter le cri d'alarme, et arlllon
ccr un pl'Ocllain événemcnt. Les cinq-ccnts 
fil'ent part aux anciens de Ieur déterminatioll, 
('f] les ellgageant;\ sllivre lenr exemple. l..,'exem
pIe en effet fllt imité, et les ancicns siégel'ent 
aussi en permanence. Les trois comrnissiollS 
des dépellses, des fonds, de la guerre, étant 
írop 1l0mLrellses, furent changées en une 
seule c()¡nmissioll, composée de onze mem
hres, et chargée de présenter les rnesures exÍ
gées par les circonstances. 

Le directoire rópondit, de son coté, qu'il 
allait se cOllstituer en séance permanente, 
pour h,lter le rapport qu'on lui demandait. 
On cOlJ(;,oit q uelle agitation devait résulter 
el'une pareille détcrmination. On faisait, comme 
el'usage, courir les bruits les plus siuistres : 
les adversaires du dircctoire disaicnt gu'ilmé
ditait un nouveau coup d'état, et qu'il vou
lait dissoudre les conseils. Ses partisans répan
daíent au contrail'e qll'il y avait une coalitioll 
formée entre tous les partís pour renverser 
violernment la constitution. Ríen de pareilll'é
l:lit llléditó de part ni d'autre. La coa1itiol1 des 



deux oppositions vOlllait selllement la d¡"lllis

"tOn des trois anciens directcurs. 01\ imagina 
Ul1 premi(~r moyeIl pour l'amcllcr. La COllstitu

tion vnnlait que le direcLcul' cn!rallt CIl l"uIlC

tiOlls eút c¡uitte la L0g:slallln' depuis Ull ;til ré

\olu. Oll s'a¡lt;n:ut que Trt!iihal'd, qui dql!lÍs 

tl'cizc mois siégcait all diredoin', d;tit sortí 

de la lt'gislaiUI'(; le::io i1()n~aJ ;l1l V, ct qll'd avai! 

c'!t' 110 I tlltH': au directoire le :.lG (loréal au \ L 11 

!tlallquait dOlle quatre jOlIl'S au d(\iai ¡n'l'scrit. Ct' 

i]'ctait lü (lu'uue chicarw, cal' cetie il'réSlllaritt'! 

0tait cOllverte par le SilellCC gardé pendallt 
deux ses,;iollS, ei (L¡¡¡leül's Sie.ves lt1i-ltJ(~:lIe 

.'tait dans le lllCr:Jt' caso SUl'-k-cÍlamp la cmn

;uissiull de,; Ul!ZL' proposa d';lllnnler la llomi-

latíoll de Tl'eilhard. ectte ;ul1lulatioli cut liel! 

l\~ jOll!' méme du 28, et fut signific'e al! ti irectoire" 
Trcilhal'd était l'ude et ornS(lI1P, mais ll'a

vait pas une fermcté '¿galc it la dut'eté de ses 
mallieres. Il éta¡t dispos('~ ú c/·d¡·!". Laróvel
¡iere él;út daus une tout :llItre dispo~ition d'es
prit. Cet homme llOlllH'tC et désintéressé, au

iluel ses fonctions étaicnt a charge, qui ne 
¡es avait acccptées que par devoir, et qui fai

.;ait des VLeUX tous les allS ponr que le sort le 

rendit ii la retraitc, ne voulait plus aballdon
llÚ ses fOllctiollS depnis (lue les factiolls co:t

! ; sées pat'a issaicnt l' exigf'L !I se fi;:<tlrai l (11:' () il 
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ne vouIaít expulser les anciens dirccteurs q lle 

ponr abolir la constitution de l'an lII; que 
Sic}cs, Barras et la famiJJe Bonapartc, COI1-

coul'aíent au memc hut dansdcs vues diffé
rentes, mais toutes égalemcllt funestes a la ré
puhliqlle. Dalls cctw persuasíon , íl ne voulait 
pas (lile les :tnciens dil'cclcurs nbandollllassenl 

1\~1I!' puste. En cOllséqucnc:c, il COlJl'ut chez 
ircillw rd, el I'cngngea it r<'~sister. A vec -;\Ierlin 

.~t llloí, lui dit-il, vous fUl'Iucl'ez la rnajoritl~, 

(~t 110US nous rcfnserons á l'exéclltion de cpUl' 

détcrrninatioll da corps lógislatif, comme illé
,(~·al('. ,;('·d i ~¡(,:lSC, et arr;J.ché-c par une factioll. 

TreiIbanl n'osa pas suivre cet avis, et e¡¡voya 
';mr-le-champ sa démission allx ónq-cellts. 

Larévellirre, voyant la rnajorité perdue, 

lI'eH persista pas fIloins a refuser sa démission, 

"i 011 la lui demandail. Les meneurs des cinq
U~llts l'l:sulllrellt de clOllnel' tuut de suite un 

:;uccesseur a Tn;i!lwrd. Sieyes aurait vouln 
faire 110mmer un hOlllll1e it sa dévotion ; mais 
son intluence fut nulle dans ecHe oecasion. 
l) . t 1 R ' n nomma un anClen avoca oe eunes, pre-
sidcnt actuel du tribunal de cassation, et 

counu pour appartenir pIutot it l'opposition 
patrio te qu'it l'opposition constitlltionncllp. 

C'l~tait Gühicr, citüyen proLe et dh'oué a la 
l'(;pllLliqtlP, mais pcn capable, Ptranger a la 
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cOI1naissance des hommcs el des <[f(aires. TI {lit 

nommé le 29 prairial, et clut etl'c instalk le 
bndemain memc. 

Ce n'était pas assez d'avoir exclll Treilhanl, 
Oll voulait arracher du direcloil'e Lal'évellierc 
ct !\'IerIin, Les patriotes surtout étaient furieux 
contre Larévelliere; iIs se souvenaient (PIC, 

quoiqlle rigicle, il n'avait jarnais é/('~ 1Il0Tlta
gnal'd, CJll'il avait lutté sOllven! conlre leHr 
parti depuis le 9 thermidor, et qne l'année 
précéclente il avait encouragé le systéme des 
scissions. En conséqnence, ils menacerellt de 
le mettre en accusatioll, lui el -:\Iel'lin, s'ils /le 
dOIlnaient pas tOIlS deux leul' démissioll. 
Sieyes fut chargé de faire ulle premiere ou
vel'ture, pOUl' les engager a cédel' vololltaire
ment it l'orage. 

Le 29 au soir, jour de la sortie de Treilhard, 
Sieyes pro posa une réunion particuliée des 
quatre directeurs chez Merlin. 011 s'y rennit. 
Barras, comme si on se fút trouvó en danger, 
y vint avrc le sabre au coté, et n'ollvrit point 
la bOlIche. Sieyes prit la parole avec embar
ras, fit ulle ¡ongue digression sur les fautes da 
gouvernemcnt, et balbutia long-temps avant 
d'en venir an véritable objet de la réunioll. 
Enfin Larévelliel'e le somma de s' explicpwr 
chirelllent. - Vos amis, répondit Sieycs, ('t 
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cellx de Medin, vous engagent tous deux á 
dOlluer votre démission. Larévelliere demanda 
(luels étaient ces amis. Sieyes n'en put 
Ilommer aUClIll qui méritat quelqlle confiance. 
Larévelliere lui pada alors avec le tOIl d'un 
homme indigné de voir le directoire trahi par 
ses lllcmbres, et livré par eux aux complots 
des Llctiellx. Il prollva que jusqll'ici sa con
dllite et celle de ses collegues avaiellt été irré
prochables, que les torts qu'oll leul' imputait 
n'étaient qu'un tissu de calomuies; puis il at
taqua directemellt Sieyes sur ses projets se
crets, et le jeta dalls le plus grand embarras 
par ses véhémentes apostrophes. Barras, pen
dant tout ce temps, garda le plus morne si
lenee. Sa position était difficile, ear seul il avait 
mérité tous les reproches dont OIl aeeablait 
ses eullegues. Leur demander leur démission 
pour des torts qll'as n'avaieut pas, et qui ll'é
ta¡ent qu'a lui seul, eut été trop embarrassant. 
11 se tut done. On se sépara saos avair ríen 
obtenu. Merlin, qui n'osait pas prendre 1111 

partí, avait Melaré qu'il suivrait l'exemple de 
Larévelliere. 

Barras imagina d'employer un intermédiaire 
pour obtenir la démission de scs deux colle
gllCS. Il se servit d'ull ancien girondin, Ber~ 
goeng, que le goút des plaisirs avait attiré 

x. 
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dans 5a société. Il le chargea d'aller voir La
révellierc pOllr le décider a se démettre. Rer
goeng vint dans la nllit du 29 au 30, invoqua 
aupres de Larévelliere l'ancicIlIle amitié qui 
les liait, et employa tous les moyens pour l' é
branler. Il lui assura que Barr:ls l'aimait, l'ho
norait, et regardait son éloigllement comme 
i njuste, mais qu'ílle conjurait de céder, pom' 
n'etre pas exposé á une tcmpete, Larével
liere demeura inébranlable. II répondit que 
Barras était dupe de Sieves, Sieves de Barras, 

,¡ " 

et que tous deux seraient clllpés par les Bona-
parte; qu'on vOlllait la ruine de la I'épubliqnc, 
mais qu'il résisterait jusqu'a son dernier soupir. 

Le lendemain 30, Gohier devait etre ínstallé. 
Les quatre directeurs étaient réunis; tous les 
ministres étaient prt"sents. A peine l'installa
líon fut-elle achevée, ('Í les cliscours du pré
sident et da JlOllVeaU clirecteul' P"OTlOJICés, q ti '011 

I'evint á l'objet de la veilIe. Barras demanda 
a parler en parliclllier a Larévellit:'re; ils pas
serent tous deux dans une salle voisine. Bar
ras renouvela aupres de son collegue les memes 
instances, les memes caresses, et le trOllva 
allssi obstiné. Il rClltra, assez embarl'assé <1(, 
n'avoir rien ohtenn, et craignant tOlljours la 
discussion des actes de I'ancien dircctoire, 
glli ne pOllvait pas elrc iR son aYaIlta¡;C'. A)ol's 
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il prit la parole avec violence, et n'osant pas 
attaquer Larévelliere. il se déchaina contre 
I~Ierlin qu'il détestait, fit de lui la peinture la 
plus riclieule et la plus fausse, et le représenta 
comme une es pece de fier-a-bras, méditant, 
avec une réunioll de coupe-jarrets, un COllp 
d'état COlltre ses collegues et les cOIlspils. La
révelliere, venallt au secours de Merlin, prit 
aussitot la parole, et démontra l'absunlité de 
pareilles imputatiolls. Rien dans le juriscon
snlte Merlin, en effet, ne ressembtait a ce por
trait. Laróvelliere retl'a<;a alors l'historique de 
toute l'administratioll du directoire, et le Lit 
avec détaiI pour éclairer les millistres et le 
direeteur entrant. Barras était dans une per
plexité eruelle; iI se leva enfin, en disant:- Eh 
hien! c'en est fait, les sabres sont tirés. -
Misérable, lui répondit Larévelliere avee fer
lIlelé, que parles - tu de sabres? Il n'y a ici 
qlle des couteaux, et ils sont dirigés contre 
des hommes irréprochables, que vous voulez 
égorger, ue pOllvant les entrainel' a une fai
blesse. 

Gohier voulut alors servir de conciliatcur, 
mais ne put y reussir. Dans ce moment, plu
siellrs membres des cinq·cents et des anciens 
s\;tallt réunis, vinrent priel' les dcux diree
lcllrs de d-der, en promettallt qll'il ne serait 

:1.2. 
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poillt dirigó contre ellx d'aclc d'aCCllsalioll 

Larévelliere kllr n"polldit aycc fierlé, q Il'i 1 
u'attendait point de gdcc, qu'on pOllvait 1'ac
euser, et qn'ii r{~pondrait. Les députés qui s'é. 
taíent charg(~s de Cf'tte lllissiOIl retolll'JH~rent 

aux deux conseils, et y e;¡lISt~rent UIl nOIl"eall 
sO!llcvcm~nt en rapportant Cl~ qlli s'{'tait passé. 
BOlllay de la Meul'the d(~IJün\aLan"n'lJicre, 
aYOlla sa probité, mais lui préta mal ;'l pro pos 

des Pl'ojcts de religion nouvelle, et accusa oeau· 
coup son enteterncnt, qui allait, dit-il, perclre 
la républíquc. Lps patrioles S(' dt'>c:halllerent 
avec plus de vioJellce que jamais, et dirent que 

pUiSqll'ils s'obstinaieut, il lle fallait fairc au

cune grace aux den:\. direcleu!'s. 
L'agitation était an cOlnblc, et la Illlte se 

lronvant engagée, 011 ne sayail pllls jusqu'oú 

elle pOllrrait étre poussée. BeaucolI p el' h0J1I111eS 

modén's des deux cOllseils se réllllil'ellt, el 

clirent (1'le pour évitel' des lIlalll(~lII's il f¡l/ait 

alter conjurcr Larévclliére de ü~der a l'orage. 

lIs se rendirent aupres de lui dans la nuit un 30, 
et le suppliáent, au llom des dangcrs que 

courait la répllLlique, de uonner sa dl~rnissioll, 

lIs lui dirent qu'ils étaieI1t cxpos{s tons aux 
plus grands périls, et que s'il s' obstinait il I'é
sister, ils ne savaicnt pas ,ÍUS(l'l' uú pOllrrait aI
le!' la fureur desnaJ'lis.-cc\Iais n(~ YO\CZ-\,()((S 

j 
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]las, ¡cut' I't>polldit Larévclliere, les daugers 

plus grallrls qne con!'t la républiq ue? N e voyez

vous pas que ce n'est ras a nOllS qu'on en vcut, 
mais ~l la cOllstitution; qu'elÍ cédant aujour
d'bui, il faudl':t céder demain, et toujours, et 
que la ré¡mblique sera perdlle par notre fai
blesse? Mes f(mctions, ajouta-t-il, me sont a 
charge; si je m'ohsti1le a les garder aujour
d'lllli, c'est parce que je crois devoil' opposer 
ulle barriere illSUI'lIlolltable al1X complots des 

factiol1s. Cepelldant, si vous croyez tous q[le 
lila rpsistance vous ex pose á des périls, je vais 

me remire; mais, je VOllS le déclare, la répu
bliquc est rerdue. Un seul homme lIC peut pas 
la sauver; je cedc dOllC, puisque jc reste scul, 

el je vous rcmcts ma (kmission, }) 
11 la donna dans la nuit. Il écrivit UlIC ¡cttrc 

slfllplc ct <ligue pOllr cAprilllcr ses lllotifs.l\1er

Un lui deIlJanda ú la copil'J', el les deux délllÍs
siolls furellt CII voj'('·(·s e1l llJ(:nJe I ellJ ps. ,\ iusi 

fllt dissOllS I'allcien djl"('('lo~n', TOIIll's les L1C

lions qu'il avait essa'yl~ de n\luin' s'daj('lIt n"II

nies pOli1' \'abattt'e, ct :l\:1iellt mis ]cllrs I't's

selltimellts en COllltllun. Illl't'·tail cOllpahlc qlle 

d'lIl1 seullol'l, celni d\'tl'e plus faib!e (ju't'I!cs; 

IOl"t illlIfJCIISe, il l'st vl'ai, el qui jll~tifi(· 1;, 

~·llllh' d'lIll gouvt·1'I1CIIlC111. 

i\l;¡I!~I'(" le di'c1';¡lllt'llll'IJt ~("líl'l~d, Lal'l',d 
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liere emporta l'estime de tous les citoyells éclai
,.és. Il ne voutut pas, en quittant le directoire, 
reeevoir les eent mille franes que ses eollegues 
étaient conVeIlllS de donner au membre sor
tant; il ne re«ut pas meme la part a laquelle 
il avait droit sur les retenues faites a leurs ap
pointements; il n'emporta pas la voiture qll'il 
était d'llsage de laisser au direcleur sortaut. 
Il se retira a Andilly, dans une peLite maisoll 
qu'il possédait, et il y re«llt la visile de tous 
les hommes eonsidérés que la furenr des par
tis ll'intimidait paso Le ministre Talleyrand fut 
du nombre de eClIx qlli allercnt le visiter daos 
sa retraite. 

---~ 
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CHAPITRE VI. 

¡"ormatíon du nouveau dírectoíre. Moulíns et Roger-Du
cos remplacent Larévelliere et Merlín. - Changements 
dans le ministcre.-Levée de toutes 1('5 c1asses de cons
crits. - Empruut forcé de cent míllions. ~- Luí des 
ot:lges. - NOllveaux plans mílitaires - Reprise des 
opúations en Italic; JunDert général en chef; Dataille 
de Novi, el mort de Joubert. - Débarquement des An
glo-Ilus¿cs en IIollallde. - Nonveaux trollbles a l'ill
térielll'; di'chalnement des patriotes; arrestalion de onze 
joul'Ilalistes; renvoí de Bcrnadotte; proposition. de dé
clarer la patl'ie en dallger. 

LES années usent les partis, mais il en faut 
beallcoup pOtll' les épuisCl'. Les passions ne s'é
lcignent qll'avec les crellrs dans lcsquels elles 
s'allllrn¡~I'ellt. II faut que toule une gónératioll 
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disparaisse; alors il ne reste des prétentiolls 
des partís que les inIérets légitimes, et le temps 
peut opérer entre ces intérets UIle cOIlciliation 
naturellc et raisonnable. l\Iais avant ce terme, 
les partis sont indomptables par la !'leule puis
sanee de la raison. l .. e gouvernement qui veut 
leur parler le lallgagc de la justice et des lois 
leur devient bientot insupportable, et plus il 
a été modéré, plus ils le mépriscnt comme 
faible et impuissant. Veut-iI, qualld il trouve 
des creurs sourds a ses avis, employer la force, 
on le déclare tyrannique , on dit qll'a la fai
hlesse il jOillt la méchanccté. En altcnc]ant lt's 
cffets dn temps, iI n'y a qu'un grand despo
tisme qui puísse dompter les partís irrités. Le 
directoire était ce gOllvernement légal et mo
déré qni voulut faire subir le jOllg (les lois aux 
partis que la révolution avait produits, et que 
vingt-cinq ans n'avaient pas encore épuisés. 
lls se coaliserent tOIlS, cOlllme OI! vicnl de jp 

voir, an 30 prairial, pOllr amener sa chute. 
L'ennemi commun renversé, ils se tronvaient 
en présence les uns des autres sans aucune 
maill pour les contenir. On va voir comment 
ils se comporterent. 

La constitution, quoiqne n'ét:mt plus qu'un 
fantome, n'était pas aboli!', et jI f;tllait rem
placer par Hne omlwe le directoire déja reu-
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versó. Gohier avait remplacé Treilhard; il fal
bit Jonlle\' des Sllccessellrs a Larévelli(:'rc et ;'. 
Merlin. On choisit Roger.Ducos et Moulins. Ro
ger-Ducos ét;lÍt un ancien girondin, homme 
honnete, peu capable et tout-a-fait dévoué a 
Sieyes. Il avait été llommé par I'in{lllence de 
Sieyes sur les anciens. Moulins était un géné
ral obscur, employé autrefois dans la Venoée, 
répuh!icain chand et integre, nommé comrne 
Gobier par l'influence du parti patl'iote. On 
avait proposé d'autres I10tahilités ou civiles Ol! 

militaires, poUt· composer le directoire; mais 
elles avaient été rejetées. 11 était c1ai\', d'aprés 
de pareils choix, que les partis n'avaient pas 
vouln se donner des malt\'es. lis n'avaient porté 
au directoire que ces médioerités, chargées 01'

dinairement de tons les inle/'im. 
Le direetoire aetnel, eomposé comme lcs 

conseils, (It~ partis opposés, était encore plus 
faible et moins homogene qlle le précédent. 
Sieyes, le seul hornme supérieur parmi les ciIHl 
directcurs, revait, cornme 011 l'a vu, UIle llOU

vclle organisation politiqueo II était le chef dll 
parti qui se qualitiait de modéré on de cOIlsti
tutionuel, et don t tous les membrcs cependant 
souhaitaient IIne cOlIstitutioll nOIl\'cll('. rl lI'a

vai t de collegue dévoué (lile Hoger' - nllcos, 
}Iouliw.; et Gullie!', t(jus dl'tlX chancls patrio-
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tes, jllcapables de cOllcevoir autl'e chose (¡tw 

ce ({lli existait, vOlllaicnt la constitutioll ac
tuellc, mais voulaiell t l' exécuter ell'intcrpréter 
dan s le sens des patriotes. Qllallt a Barras, 
appelé uaturellement a les départager, qui pou· 
vait compter sur luí? Ce chaos de vices, de 
passiolls, d'intérets, d'idées contraires, que 
prt'sentait la république mOllrante, il ell était 
a lui seul l'emblerne vivant. La majorité, dé
pClldant de sa voix, était donc commise au 
hasard. 

Sieyes dit assez ncttement a ses 1l011VeaUX 
collt~gues qu'ils prcnaiellt la direction d'ull gOIl
verucmcnt menacé d'llne chute prochaine, mais 
I/lI'íl fallait sallver la républiquc si on ne pou
vait sauver la constitlltioIl. Ce Jangagc déplut 
fort a Gohier el a Moulins, et fllt mal accueíllí 
par l'UX. Aussi des le premier jourlcs sentimenb 
parllreut pCll d'accord. Sieyes tint le meme Jau
gage;'t J ollbert, le général qu'on voulait cngager 
dalls le parti réorganisatcllr. Mais J ouoert , vicux 
soldat de l'armée cl'Italie, en avait les sen ti
ments; il était chaud patriote, et les vues de 
Sieyes lui parurent suspectes. II s'en ouvrit se
cretemcnt a Gohier el 11 M:olllins, ct parut se 
l'attacher cntiereulPnt a cux. Du reste, e'(~taienl 
lá des qlleslíons 'luí nc pUllvaient arriver qu'ul
tcrÍeurcmcllt ('11 c1i::,cllssiulJ. Le plw, pl"(:ssallt 
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t'~lait d'aclmillistrel' et de défendre la république 
menacée. La nouvclle de la hataille de la Treb
hia, répandue partollt, jetait tous les esprits 
dan s l'alarme. Il fallait de grandes mesures de 
salut publico 

Le premier SOill d'ull gUllvernement est de 
faire tout le contraire de cclui qui l'a précédé, 
l1e serait- ce que pour obéir aux passions qui 
J'Ollt fait triompher. Championnet, ce hél'OS de 
Naples si vanté, JouLert, Bernadotte, devaient 

sortir des fers on de la disgrace, ponr occuper 
les premiers emplois. Championnet fut mis sur
le-champ en liberté et I10mmé général d'ulle 
nOllvelle armée qu'on se proposait de former le 
long des Grandes-Alpes. llernadotte fnt chargé 
clu ministerc de la guerreo JouLert fut appelé a 
commander l'armée d'Italie. Ses triomphes dans 
leTyrol, sajeunesse, son caractere hérolqlle, lns
piraie!l t les plus gralldes espérances. Les réorga
nísateuI's lui souhaitaient assez de succ!.!s et de 
gloire pum qu"il pút appuyer leurs projets. Le 
choix de Joubert était fort bon sans doute, 
mais c'était ulle nouvelle injustíce pou\' Mo
real!, qui avait si généreusement accepté le 
commandernen t d'u oc armée battue, et qui 
I'avait sauv(~e avec tant d'habileté. Mais Moreau 
(·tait pcu agréable aux chauds patriotes, (luí 
Iriomphaicllt dan::; ce mOlllellt. Ou lui donna 
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le commandcment d'unc pl'étendue arllléc dll 
Rbin qui n'existait pas ellcure. 

Il y cut en outre di vers changements dans 
le ministcre. Le ministre des finances, Ramel , 
qui avait rendu de si grallds services depuis 
l'installation du directoire~ et qui avait admi
nistré pendant ceHe transition si difficile du 
papier - monnaie au nUlllérairc, llamd avai L 

pal·tagé l'odieux jeté sur rancien directoire. 11 
fut si violemment attaqué, que, rnalgré l'estime 
qu'ils avaient pour 1 ui, les nouveaux llirecteurs 
furent obligés d'accepter sa démissioll, On llli 
donua pour successeur un homme qui él.ait 
cher aux patriotes, et respectable pOllr tous 
les partís: c'était Robert Lindet , l'ancien mem
bre dll comité de satut public, si indécemmcllt 
attaqué pendant la réaction. Il se défelldil 
long-temps contre la proposition d'llll pol'te
fenilIe: l'expériencc qu'il avait f;:¡itc de j'illjll . ..,
tice des partís, d(~vait peu I'engager a rentrer 
uans les affaires. Ccpendant il y cOllsentit par 

dévouement a la républiquc. 
La diplomatie du directoire n'avait pas {'l\', 

llloins bLimée quP son administratioll fi llall

c¡(~rc. 011 I'accusait d' av oir rcmís la 1'("Pll hl ír¡ IH' 

en gncrre avcc toute rEmope, el c'¡"I;¡it IJj('11 

á 101'1, si ron cOllsidi'l'(, sllrloll! (1'Il'ls {-[a¡('II! 

Ics acewiateurs, Les accusalc'w's, ell effel, ¡"laíelJ 1 
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les patriotes Cux-ll1t~n1('s, dont les passiolls 

avaient (mga~é de IlOllveau la guerreo On rc

prochait surtonl au directoire l'expéditioll 
d'Égypte, naguere si valltée, et on prétendait 
que eette expéditioll avait amené la rupture 
avec la Porte et la HlISsic. Le ministre Talln
ralld, déj;¡ pell agréable anx patriotes, comme 
alleien é/l1i~T{>, avait eIlCOllrn tontl' la respotl. 

sabilit<" de eeUe diplomatie, et il étaít si vj· 
vement attaqlH'~ qu'il {allut eH agir aH'e 1111 

COJnlllC avce llamel, et aecepter sa dérníssíoll. 
011 Il1i dOlllla pOll!' Sllcecsseur Illl \Vurtemoer
gt"ois, quí, SOIlS les apparellces de la oonhomie 
a lleJll élllll e , cachait UIl esprit remarquable, el 

que M. <le Tallcyrand avaít rccolllmandé comme 
l'homme le plus capable de lui sueeécler. C'était 

M. Hcinhard. On a dit que ee ehoix n'avait été 
(pJe provisoire, et que l\l. Reinhard n'était la 
(ltl'en attcwJant le 'llOment oú M. de Talley
rand pourrait {\tre rappelt':. Le ministt're de la 
justice fut retiré aLalllbrechts, ú cause de l'état 
de sa san té , el donné a Camhaeércs. On plac;a 
a la police Bourguignon , ancien magistrat, pa
triote sincere et honnete. Fouché, cet ex-jaco. 
Lill, si souple, si insinnant, que Barras avait 

iutt"ressé dans letl'aflc des cOlllpagnies, et ponr
Vil cnsuite de I'ambassade á ;\Iilan, Fouché, 

t!estitlH" Ú C;UISC' ele sa COJl(luit" CII ltalie, passai t 
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allssi [lour ulle victimc de rancien dircctoire. 11 
devait dOllc prendl'c part au triomphe dt.'~cenH" 
;'. tOlltes les victill1cs; il fllt envoyé ;. La Haye. 

Tels fUl'eut les principal! x changements ap
portt-s au persolluel du gOllvernement et des 
armt'es. Ce ll'était pas tOllt que de changer les 
hommes, iI fallait leur fOlll'llir de nouveaux 
ll10yens de remplir la tache sons lallllclle lCllrs 
pr{'décesseurs avaient succombé. Les patriotes, 
revellant, suivant leurusage, aux moyens ré
vo!utionnaires, soutenaient qll'il fallait aux 
grands maux les grands remedes. Its propo
saient les mesures urgentes de 1793. A pres 
avoir tout refusé au précédent directoire, OH 

vOlllait tout donuer au nouvcall; on vOlllait 
mettre dans ses maillS des movcns extraonli-

v 

naires, et l'obliger meme d'en IIser. La COIll-

ll1ission des OIlze, formée des trois cOlllmissiollS 
des dépenses, des fonds et de la gtH='ITl', et 
chargée, pendallt la cI'lse de prair!al, d'aviscr' 

al1X moyeIls de sauver la républiqlle, conféra 
avec les lllembres du directoire , et arreta avec 
eux différentes mesures qui se ressentaient de 
la disposition du moment. Au lien de deux 
cent mille hommes, il prendre sur les cinq 
classes de COlIscrits , le directoire pul appder 
tOlltes ies classt's. A ti líen des impúts proposés 
par l'anciC'l1 dirt'ctoire, et n'pollssés avec tanl 
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d'acharllemf'nt par les (leux oppositions, OH 

imagina encore Ull Cmpl'llllt forcé. Conformé

lllCllt an sY5t¿'me des patríotes, il fnt progres
sir, e'est-a-dire, qll'an líen de f:tire contribuer 
chacull suivant la valellr de ses impots dil'ects, 
ce qlli procllrait tout de suite les roles de la 
cOIltribution foneiere et personnelle pon!' bas(' 
de l'épartition, on obligea ehaeun a contribller 
sllÍvant 5a fortllne. Alol'S il f:1l1ait l'ccourir all 
jllry taxateur, c'est-a-direfrapper les riches par 

le moyen d'llne commissÍoJ1. Le partí moyen 
cornhattit ce projet,et dit ql1'il était. re!1()UvP!t'
de la tenellr, que la difflclllté de la réparti
lion rendrait eneore epUe mesure inefficace el 
nuBe, eomme les anciens emprunts foreés. Les 
patriotes répondirent qu'il fallait faire suppor
ter les frais de ]a guerre, non pas a toutes les 
e1asses, mais anx I'iches seuls. Les mcmes pas
siolls employaient toujollrs, eomme OH le voit, 
Ips lllemes raiscHls. L'empnlllt forcé el pro
gressif [lit décrété; ji fllt fixé a cellt millions, 
el déclaré remboursable en biens nationaux. 

Outre ces mesures de recrutement et de fi
nances, on dut en premlre une de police contre 
le renouvellement (le la chouannerie, dans le 
Midi et les départements de rOllest, théatres 
de l'ancienne guerre civile. II se commettait \;'¡ 
de nOllveaux brí~:ltIdag('s; on assassillait les 
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acqnércurs de biclls nationaux, les hommes 
réplltés patriotes, les fOllctioTll1aircs publies ~ 
on arretait surtout l(~s diligences, et 011 les 
pillait.I1 y avait par'mi les autcurs de ces bl'i
gandag('s bc;¡ucollP d'allciens Velldéens ou 
ellOuaIls, beaucoup de memores d('s fameuses 
compaguies <In S01ei1, et aussi lwaucoup de 
conscrits réfractaires. Quoiqllc ces hrig:lflds, 
<1ont la pr{~sence allIlOllc;ait une espece de dis
solution social e , eusseIlt pour but réel le pil
lage, il était évident, d'apres le choix de lenrs 
victimes, qu'ils avaient une origine politiqueo 
Une commission fut nommée pOllr i m;¡gincl' un 
systeme de répression. Elle proposa une loí, 
qui fu t appeLée loi des otages, et qui est de
meurée célebre sous ce titre. Comme on attrÍ
bnait allX parents des émigrés ou ci-devant 
nobles, la plupart de ces brigandages, 01\ VOll· 

lut en cOllséquence les obliger a dOIlllt'1' des 
otages. Toutes les {ois qn'nne communt' étail 
reconl1UC en état lIotoire de désorure, les pa
rcnts Ol! alliés d'émigrés, les ci-devallt nobles, 
les ascenelants des individus connus pour faire 
partie eles rassemblements, étaient considérés 
comme otages et comme civilement et person
nellement r(;spollsables des brigandages COI1l

mis. Les administrations ceIltrales devalC'lIt 

désigner les iwlividus choisis pour otag!'s, et 
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le" faire enfermer dan s des maisolls choisies 
pOIlr cet objeto Ils devaient y vivre it leurs frais 
et a leut' g,'é, et demeurer enfermés pendant 
toute la durée dn désordre. QlI<lnG les désor
dres ¡raíent jusgu'á l'assassinat, il devait yavoir 
qllatre dr"portés pour un assassinat, OJl C011-

<;,oit tOllt ce qU'OIl pouvait dil'e ponr Oll contrc 
cette loi. - C'était, disaient ses p;,.rtisans, I(~ 

seul moyen d'atteindre les auteurs des désor
dres, et ce moyen était donx et humain.- Gi'
tai l, répol1l1aien t ses adversaires, une loi (/po;¡ 

sllspects, une loi révolutionnaí1'e, gui, dans 
l'im¡misSélnce d'atteindre les vrais cOllpables, 
[rappait en masse, et cornmettait toutes les in
jllstices ordinaires aux lois de cette nature. -
En un mot, on dit pour et eontre tout ce qu'nn 
él VII rÉ'pété si souvent dans eette histoire sur 
les ¡ois révolutiol1naires. l\Iais il y avait mw 
objectiol1 plus fórtc que toutes les autres it 
faire contre ('ctte mesure. Ces brj~allds ne pro
venant q1le tI'une véritable dissolution sociale, 
le seuL remede était clalls une réorganiséltion 
vigonrense de l'état, et non dans des mesures 
tout-a-fait discréditées, et qui n'étaient capa
bies de rendre aueune énergie aux resso1'ts d II 
gouverllemellt. 

La loi fut adoptée apres une discllssion assez 
\'Ive, 011 k." parl is Cjui ayail'nt «(té 1111 mompnt 

\. 
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<l'accord ponr renverser l'ancien dircct:ojre, se 
séparérent avee éclat. A ces mesnres impor-' 
tantcs, qui avaient pOllr but !l'armel' le gOll
vernement de maycns révulutiolluaires, OH en 
ajauta qui, satIs rl'autres rapports, limita¡ent 
sa pllissaIlce. Ces mf~surcs accessoires étaient 
la canséquencc des reproches faits a J'ancien 
(lirectoire. POllr prévenir les scÍssiolls A /'ave
nir, on décida que le v~n de tUllie f.'action 
électorale serait nul; que tout agent dll gou
vernement cberchant a influencer les élections 
serait puní ponr attelltat a la souveraineté du 
peuple; que le directoire ne pourrait plns faire 
entrer des troupes dans le rayon constitutioll
nel sans une autorisation expressc; qu'auctm 
militaire ne ponrrait etre privé de son grade, 
sans uTle décisioll d'un conseil de guerl'e; que 
le droit accordé au directoire de lancer des 
mandats d'arret ne pOlll'rait plus erre dél(~gIlP 
a des agents; qu'auclll1 emp/oyé du gOllver
nement OH fOIlctiollIlaire quelconque ne pour
raít étre ni fournisseur, ni meme intéressé dans 
les marchés de fournitures, qu'un club TIC 

pourrait etre ferme sans une décision des ad
ministratÍons municipale et centrale. On ne 
put pas s'entendre sllr Ulle loi de la presse; 

mais l'article de la loi du J 9 fructidor, qlli 

dOllllait <tU din'ctoire la faculté de StlI'Pl'PS-
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sioll a l\"gard des journaux, n'cll r!(':neuJ'a ;i.l c, 

llloins ab0li; et en attcndaut HU Ilouveall pn>
jet, la prcsse I'esta indófininwllt libre. 

Tellcs furellt le~ mesures prises a la suite 
du 30 prairíal, soit pour réparer de prétendns 

ablls, soit pOllr remIre au gouverllement l'é
Ilcl'gic dont il manquait. Ccs mesures, Cju'on 

prend dans les rnorneuts dc erise, a la slIite 
d'llJl changernellt de systeme, sont imagiupps 

pOllr sallver un état, et arrivent rarement a 
temps pOllr le sauver, cal' tout est souvent dé
cidé avallt qu'elles puisseIlt Úre mises a exé

cntion. Elles fournissent tont au plus des res
sources pOUI' l'avellir. L'emprunt des Cf'l1t 

millions, les nouvelles levées, ne pOlIv;,ient 

etre exéeutés que dans <]uelques mois. Ce
pendallt, l'effet ¡j'une erise est de donner nne 

SCCO!lsse A tOlJS les ressorts et de Ictlr rendrc 
ulle cerraillC {~nergic. Bernadotte se hata d'(;

crire des cll'culaires pressalltes, et parvínl de 

ectte maniere a accélérer l'organisation déjit 

comrnelleée des hataillons de eonscrits. Robert 
LiIH\et l auquel l'emprunt des ccnt mi!liolls 
n'o([vrait allcune ressouree actuelle, asscmbla 

les principaux hanquiers et comnwn;ants de 

la capitale, et les engagea a pretcr leur crédit 

it l't~tat. lIs y consentirent, et prhérellt ¡eur si
gllature au rnillistére des tlnances. lis se for-

'> 
') ~). 
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merent en synrlicat, et eH aUcllclant la rentl'pe 
eles ir npots, sigllerent des billcts dont ils de
vaient etre rcmboursés au fur et a mesure des 

recetles. C'était une es pece de banque tempo
raire établie pour le besoin dn moment. 

On voulut !aire aussi de llOllveaux plans de 
campagne; OH demallda Ull projet á Berna
dotte, qui se lúta d'en présentcr un fort sin
glllier, mais qui heul'eusement ne fut pas mis 
a exécntion. Rien n'était plus susceptible de 
combinaisons multipliées qn'llll champ ele ba
taille aussi vaste que celui sur lequcl 011 úpé
rait. Chacun en y regardant clevait avoir une 

idée différente; et si chacun pouvait la pro
poser et la faire adopter, il n'y avait pas oe 

raisoIl pour ne pas changer achaque instant 
de projet. Si, dans la cliscnssioll, la diversité 
des avis est utile, elle est déplorable Jans l'exé
cution. Au début, 011 avait penst'~ qll'il Ell1ait 

agir a la foís Sllr le Danube et en SlIisse. Aprés 

la bataille de Stokach, on ne vOlllut plus agir 
qu'ell Sllísse, et on supprima I'armée du Da
nuhe. En ce moment, Bernadotte pensa autre
ment; iI prétendit que la cause des succes des 
alliés était dans la facilité avec laquelle ils POll

vaient communiquer, a travers les Alpes, el'AI
lemagne en !talie. PUlir leut' interdire ces 
¡noyens de commllllicatioll, ji voulait CJIi'Oll 
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lcur enlt'vat le Saillt-Gothard et les Grisons a 
raile droite de l'armée de Suisse, et qu'on for
mat une llouvelle armée c/u Danube, qui re

portat la gllerre en Allemagne. Pour former 
eette armée du Danube, il proposait 'd'orga
nisel' prornpterncnt l'armée du Rhin, et de la 
ren{ul'ccr de vingt mille hommes enlevés a 
Masséna. C'était eompromettre celui- el, qui 
avait devallt Ini toutes l(~s furees de l'archidnc, 

ct qui pOl1vait etre accabl{~ pendant ce revi
remellt. 11 est \Tai qu'il eút été bon de rame-
1)e1' la guclTe sur le Dallube, mais ii suHisait 

de dOlmer a l\Iassélla les muyclIs de prendl'c 
l'offcnsive, pour que son armée dcvlut elle
n}(~me eette al'mée du Danube. Alors iI fallait 

tOllt réuuir dans ses mains, loiu de l'affaiblir. 

Daus le plall de Bernadottc, une armée <le
vait etre fiJrmée sur les Grandes-Alpes, pOUl' 
cOLl\Tir la frolltiórc eontre les A ustro·Russcs 
du eóté du Piémont. JouLert, réunissant les 
débris de toutes les armées d'ltalie, et renforcé 
des trocupes disponibles ;\ l'intérieur, devait 

déboucher de l'Apennin, et attaquer SmvarO\v 
de vive forcE'. 

Ce plan, fort approuvé par MoulillS, fut cu
voyó allX gélléraux .. l\Iasséna, fatigué de tOllS 

ces projets cxtravagants, offrit sa démissioll. 
011 !lE' I'aecepla pas, et le pbn 11" f',¡t point 



1ll1S a eXt~clltion. Masséna conserva le COlll

mandcmellt de toutcs les troupes, dcpuis 
}}iHe jusqu'au Saint-Gothal'd. On persista dalls 

le projet de róunir unc année sur le Hhill 
pour c;Juvrir eette ligne. On {()J'llla un Iloyal! 

d'armée sur les Alpes, sous les ordres de Cham
pionnet. Ce nOJall était <l'a peu pl'es <lllillze 
mille hommes. 011 envoya tous les rClIfol'ts dis

ponibles a Jonbert, qui devait débulIcher de 

l'Apcnnin. On était au miliell de la saison, 

en mcssidor (juillet); les renforts commen
(;aient a al'rivcr. Un ccrtain Hombre de viellX 

bataillons, retel1US dans l'in 1(~I'ietlr, ét:úe¡;t 
I'cndus sur la frontiere. Les cOllscrits s'orga
nisaient et allaíent l'elllplaccr les v¡ei\les tl'OO

pes dans les gaI'I1iSoIlS. Enfill, cornme les cadres 

manquaiellt ponr la grande qllantité de COIlS

cl'its, on avait imaginé d'augmenter le nombre 

des bataillolls dans les demi-brigades Ofl I'(~gi

IlH:,nts, ce qui permettait d'i!lc()rpon~l' les I1Ui¡

\Tlles levées dans les alleiens COl'!)S. 

Un savait qu'un renfort de tl'eIlte mille 
]{usses arri vai t en Allernagne, sons les Orcll'Cf, 

du général Korsalwff. On prcssait J\Iasséna de 
!'ortir de ses positíons et d'attaqucr celles dI' 
l'archiduc, pour tacher de le battl'c avallt é,;t 

jouction avec les K.ussrs. Le gouveJ'llelllcll! 
avait parf~ritemC!l't raisoll SOllS ce rapporl, cal' 
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il était urgent de faire une teutative avallt la 
l'éUllioIl d\me masse de force s aussi impo
sante. Cepemlant Masséna refllsait de prendre 
l'offensive, soit qu'il manquat iei de son audaee 
accoutumée, soit qu'il atteIHlit la reprise des 
opératiolls offellsives en Italie. Les militaires 
OIlt tOIlS cOIldaHlIlt'~ SOIl illactioIl, qui, <lu 

reste, devint hientút hellreuse par les fantes 
de l'ellllemi, el qlli fut rachetée par d'immor
tels serviccs. POlIr obéir eependant aux ins
tan ces du gouvernemcnt, et exéeuter UIle 
pal"tie du plan de Bernadotte, qui eonsistait a 
cmpecher les Allstro-Rlls~es de eommuniquer 
d' Allemaglle Pll Halie, .Mass~lla ordorma a Le
courbe de prolonger 5a elroite jusqu'au Saint
Gothard, de s' emparcr ele ce point important 
et de reprellllre les Grisons. Par eette opér'a
tion, les Grandes-Alpes rentraient sous la do
lllinatiü'll des FralH;ais, et les armées enne
mies (ltÚ opéraient en Allemague, se trou
vaiellt salls communication avcc eeHes qui 
opéraient en Italie. Lecourbc I'xécuta eette 
clltreprise avec l'illtrépidité et la hardiesse qui 
le signalaient dalls la guerre de montagnes, et 
rcuevint maitre du Saint-Gothard. 

PelHlant ce temps, de nouveaux événements 
se prépuraipltl eH Halle. Suwarow, obligé par 
la cOllr de Viellne d'aclH'vf'r le <;iégf' d:' tOllte~ 



les places, avant de pousser SPS aV3ntages, 

n'avait nullement profité de: la victoire de la 
Trehbia. Il aur;lit metlle pft, tout en se con

forman t a ses iustructiolls, se réserver une 

lllassc suffisante ponr disperser cllti{~rernellt 

})OS débris; mais il Il'avait llas assez le génie 
,~ 

des C'oltlbillaisof)s militaires pOllr agir de la 
sorteo JI consumait done le tetllps ;[ [aire des 

siéges. Peschiera, Pizzighitone, la citad elle de 
;-\Iilan, étaiellt tombées. La citadelle de Turin 

avait en le memc sort. Les deux places cé
iebres de Mantollc et d'Alexalldrie telJaiellt 

encare, et faisaicllt prévoir ulle lun3t1c 1'6-
sistancc. Kray assi{~geait Malltoue, et Hel!c

garde Alex<llldrie.MalhplIrellsemcnt tOlltes llOS 

placcs avaiellt été conGées a des cormnandallts 

dépourvus ou d'éuergie 011 d'illstrucliull. L'ar

tillpI'ie y étaitmal servie, paree qU'Ollll'y <lyait 

.i cté que des corps délaLl'és; l' éloigllt'well t de 
1105 armées actives, repliées slIr l'Apeuuin, 
dt"sespérait sillglllit'rement les couragcs. Mall

ione, la principale de ces places, lIe mhitait 

pas la reputatioll que les campagnes de Buna
parte lui avaiellt value. Ce u'était pas sa force, 

Itlais la combillaison des évéllcmeJlls, qlli ;i\'ait 

prolongé sa défense. BOllaparte, en cIfet, ayce 
ulle dixaillc de mille honmlf's, CH avait réduit 
L(uatol'ze nJillc a , mouril' des fi(\vres d de la 
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mISe re. Le g(>néral Latour-Fuissac en t'tait le 

cOlDmandallt actucl. C\:lait un sav:mt officier 

du génie; mais il lI';waít pas l'énergíe uéces

saire pour ce geure de défense.Découragé par 
l'irrégularíté de la place, et le mauvais état des 

fórtifications, il lIe crut ras pOllvoil' suppléer 
aux UluraiIles pa!' de l'audace. D'ailIeufs sa 

garnison était íll~uffisaJl te, et apres les pre

miers assalll~, il parut dísposé a se relldre. Le 

general Gardanue commal)(lait a Alexandrie. U 

était résolu, mais point asscz instruít. Il rc

pOllssa vigoureuscmeut un premier assaut; 

mais il lIe sut pas voir dans la place les res

sOlll'ces qu'elle préselltaít encore. 
On était en thermiclor lmílien de juillct); 

plus d'lln mois s'était écoulé depuis la révo-

1[11ion du 30 prairíal, et la nominatíon de Jou

Lert. Morca u sClltait l'importance de prendrc 

l'o[[ellsive avant la chllte des places, et de dé

!JOueller avec l'arlllée réorganisée et renforcée, 
sur les Auslro-Rllsses ¡]ispersés. ~Ialheurellse· 

ment il étaiL enchailJé par les ordres du gOll

vernement qui lui avait preserit d'attendr(~ 

Joubert. AillSi, dans eette mal henreuse carn

pague, ce fut une suite d'ordres intempesti/i 

CIlIi amelJa toujollrs nos reverso Le change

llWllt (['idées et de plans dalls :es chosesd'exc-

'... eUlioJI, et surtout a la guerre, est toujolll'S 



LwesLe. Si Moreau, :-lllquel 011 aUl'ait dú dOIl
Her le commandement des ¡'origine, I'avait ea 
du rnoins depuis la journée de Cassano, et 
l'avait eu saos partage, tout cút été sallvé; 
mais assocÍé tantot a Macdollald, talltot a Jou
hert, on l'elllPecha pour la seconde et troi
"ieme fois de réparer nos malheurs, ct de re
lever l'honlleul' de nos armes. 

Jouhert, qll'Oll avait vOlllu, par UlI mariage 
ct des ca res ses , attacher au par ti qui proj etai t 
une réorgallísation, penlit Ull mois entier, ce
luí de messidor (j uin el j uillet), a céléLrer ses 
noces, et manqua ainsi une occasioll dócisive. 
011 ne l'attacha pas réellemcnt au parti dont 
OH vou hit le 1ain~ l'appui, cal' ¡ 1 resta dévotlé 
aux patriotes, et OH lui fit perdl'e illUtilemeut 
llll temps préciellx. II partit eH disant a sa 
jellllc épouse: Tu me re¡¡erras mor' oa 'viclo

l'ieux. 11 emporta, el! effet, la n~sollJtjon h('~r()l

qlle de vaincre ou de m()lIrir. Ce noble jeune 
!!Omme, ell al'rivanl. it l'armée dans le rnilieu 
de tbennidor (premiers jours d'aoút), térnoi
gua la plus grande défércnce au maltre COIl

sommé auquel on l'appclait a sllccéder. Il le 
pria de rester aupres de lui, ponr lui donner 
des conseils. Moreau, fOllt aussi généreux <¡!le 
l(~ jeunc général, voulut bien assister ,{ sa pre
llli¡:~¡'e batailk, el i'aider de ses conspils: nohle 
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el tOlJchalltc l:oIlfl'atCl'llité, qui honore lc~ 

vcrtus de nos généraux répnblicains, el q lli 
appartient a un l.emps ou le úle patriotiqne 

l'emportait encare sur l'ambition dans le creur 

de nos guerrj('rs. 

L'armée franf,~aise, composée des débris des 

armées de la Hautp-Italie et de ~aplf's, des 

/'ellforls arrivés de l'intérieur, s'<"levait a qua

rante lllille hommes, parfaitement réorgani

sés, et brúlant de se mesurer de nouyeal] aycc 

l'ennemi. Bien n'égalait le patriotisme de ('('s 

soldats, qui, toujolll'S battus, ll'étaient jamais 

dél:olll'agés, et demandaient tou.i()(Il'S de rp

tourner a l'cllllemi. Aucllne arllléerépuhlieaiIH~ 

n'a mieux mÉ'l'ité de la Franee, GH' aUCllllC n'a 

11Iieux répoTHlu au reproche injustt" fait aux 

Frall~ais, de Ile }las savoir Suppol'ter les f'('

V\TS. Jl esl vrai qu'IlIle partie de sa fel'm{'h~ 

était dll(~ al! hl'ave et molleste général dans le
ql!eTl'I]e avait mis toute sa confiance, et (PI'OIl 

lui elllevait toujours au momellt oú ii allait 

la ramener a la victoire. 

CCS quarante mille hOJ11mcs étaient indé

pClIdants des quinze l1lille qui devaient servir, 

:';0115 Cbampiol1net, a former le noyan de 1'a1'

rr¡{?c eles Grandes-Alpes. 11s avaient déboucl!(', 

par ia Bormida SIll' Acqlli, par la Bochetta sllr 

;;,:\i, el ils ¡"I;\ient venus se raJlge!' eJl av;wt 
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de N avi. Ces quarante mille hommes 1 d(~bo¡¡

cllant a temps 1 avant la rénnioll des ('orps oc

cupés a fair'e des siégcs, pouvaient remporter 
des avantages décisifs. lVIais Alexaudrie venait 
el' o II vrir ses portes, le 4 thermidor (22 j u iHet). 
Le bruit était vaguemcnt répanrln que )Tan
tOlle venait aussi de les ollvrir. eette triste 
nOLlvelle fut hientót confirmée, et 011 apprit 
qne la capitlllatioll avait {~té signée le 12 ther
midor (30 juillet). Kray vpnait de rejoindre 
Suwarowavec vingt mille hommes; la masse 
agissante des Austro-Bllsses se trollvait aetuel
Jement de soixante et quelgues mille. 11 ll'¡~

tait done plus possiblc a Jouoe!'t de ¡utte!' á 
chanee (~galc contre un ellllcmi si sllpériellr. 
11 assembla un conseil de gller!'e; l'avis gei'lé
l'al fu t de_ relltrer dans l' Apenlliu , et de se bor
ner ;1 la défensive, en atteIHlant de nOllvelle& 
rorces. 

Jonbert allait exécuter sa résol(/tiof], JOI'S

qll'il fllt préveulI par SIlW<lmW, et obligé c!'ac
cepter la oataille. L'armée fran<{aise était for
mée en demi-cercle, sur les pentes dll Monte
Rotondo, dominant toute la plaine de Novi. 
La gauche, formée des divisiolls Grouchy et 
Lemoine, s'étendait circulaÍrement en avallt de 
Pasturana. Elle avail a dos le raviu dll Riasco, 
ce gui rplHlaitscs derriél'es aecl'ssibles a l'en-
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llemi qui oserait s'engager dallS ce l'avin. La 
I'éserve de cavalerie, comrnandée par Riche
pause, était cn arriere de eette 'lile. Au centre, 
la division Laboissiere cOllvrait les hauteurs a 
rlroite et a gallcIJe de la ville de Novi. La di
visioll \Vatrin, a l'aiJe droite, défendait les ac
ces dI! ~Iollte-Rotoll(lo, dll cúté de la rOllte de 
Tortotle. Dombrowsky avec une division blo
qllait Sel'availe. Le génóral Périglloll comman
dait llotre aile gauche, Saint-Cyr notre centre 
et notre droite. La position était forte, bien 
occllpée sur tOllS les points, et difficile a el1l

portf'f. Cependant quarante mille hommes 
contre plus de soixante mille avaient un dés
avantage immcllse. Suwarow résolut el'atta
quer la position avec sa violence accoutumée. 
Il porta /üay vers natre gauche avec les elivi
sions Ott et Bellegarde. Le corps rllsse de Der
leiden, ayant en tete l'avant-garde de Ba~ra
tion, devait attaqllcr notr¡~ centre vers Novi. 
Mélas, demeuré un peu en arriere avec le reste 
de l'armée, devait assaillir notre droite. Par 
une combinaisoll singllliere, au plutot pal' un 
début de combinaison, les attaques devaient 
etre sllccessives, et non simultanécs. 

Le 28 thermidor (15 aoút (799)' Kray com
men<,;a l'attaque a cinq heurcs du matin. Belle
~al'de attaqlla la di"isi()T! Crouchy a ['extreme 



gauche, et Ott la (1ivision Lemoine. Ces dt'lIX 

divisíOtlS n'étant pas etlcore fonnées, faillircnt 

(itre sllrprises el rOll1pues. La résistauce opi

niatre de l'une des <temí - brigadcs obligea 
K.ray ~l se jel el" sur la 20<' légere, qll'il <lccabla, 

en réunissant COlltl'C elle son principal eff()rt. 

Déjit ses troupes prenaient pied sur lt' platean, 

lorsque Joubcrt aCCOllrllt au galo/, SIll· le li('1I 

du dangcr. I! n'était plus temps de songe'r il h 
retraite, et il failait tout oser ponr rejeter ['en
nerúi a has du plateall. S'avan<;,ant au milieu 

des tíraillcurs pour les ctlcotlrager, il re({lIt ulle 

balle quí l'atteignit pn~s du CU~llI', et J'étellclit 

par terreo Presque (~xpiratlt, le jeune Iléros 

criait ellcore á ses soldats : En {lCJant, mes 
alllis, en av({nt! Cet événcment pouvait jeter 
le désordre dans l'arrnée; mais heureusement 
Mureau avait accompagllé .loubert sur ce ¡)()int. 

Il prit snr-le-champ le comm:lIldemellt ql1i lui 
étalt (kf(~ré par la confiance g{'nérale, ¡-allia / 

les sotdats, bouillants de ressentirnent, et les 
ramena sur les Autrichiens. Les grenadiers de 

la 3/{ les chasserent a la baionnette, et les 

précipitcrent au bas de la coUine. Malheuren

sement les Fran<;:ais n'a vaicllt pas encore leor 

artillerie en battei'ie, et les Alltrichiells, au 

contraire, sillollnaient lellrs rangs par IIlle 

grele ¡['ohus et de }JOulets. Pelldant ccttf' ae-



tiOIl, Bellegarcle t:khait (k toürncl' I'cxtrcmc 
gallche par le ravin du Hiasco, guí a déjit ¡'~It'~ 

désigné comme (lOIlIl<lnt accós Slll' nos der
rieres. Déja ii s'était iutrodllit assez avant, 

lorsque Périguoll, lui pré~clltallt ú propos la 
reserve commandée par le géJl(~l'al Clausel, 

I'arreta d<lllS sa marche. PérigllOIl acbeva ele le 
clllullter,dans la plaine, Pil le faisant charger 

Pf les. gl'ena~licrs de Pal~tOI!IJ(~aux ct .par la 
cavalene de Rlchepanse. Ce CO.llp de vIglleur 

débarrass<l I'aile gauche. 

Gd.cP á la sillgulicre combillaison de Smva

row, qui vOlllait l'cndre ses attaqucs sncces

sives, notre centre n'avait pas encore été at
taqué. Saint-Cyr avait eu le temps de faire ses 

dispositiollS, et de rapprocher de N ovi la di

vision W atrin, formant son extreme drolte. 

Sur les installccs de Kray, (lui demandait il etre 

appnyé par ulle aHaque vers le centre, Bagra
tion s'était enfill décidé á l'assaillil' ;¡yec son 

avant-garde. La di visioll L:jbüissit~re, qlli était 

a la gauche de Novi, bissant approcltel' les 

Russes de Bagratioll a demi-portée de fusil, les 

accabla tout-á-coup d'ulI feu épouvantétble de 
mousqueterie ct de mitraille, et cOllvrit la 

plaine de morts. Bagration, sallS s't"brailler, di

rigea alors quelqucs bataillons pour tourner 
Novi par notre droitc; mais, rellcolltrés pat' 
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la division Watrin, qui se rapprochait de Novi, 
ils furent rejetés dan s la plaille. 

On était ainsi arrivé ~t la moitié dn jour sans 
que notre ligue ftlt entamée. Suwarow venait 

d'arriycr avec le corps russe de Dcrfclcleu. 11 
ordonna une nouvPile attaCfue g¡~llérale sur 
tOlde la ligne. Kray devait a:,saillir de nOllveau 

l;¡ gallche, Derfcldell et B;¡grat ion le centre . 

..\lélas était averti de hater le pas, pOllr "enir 

accabler notre droite. Tout étant disposé, l'en
l1emi s'ébranle sllr tOllte la ligne. Kray, s'a

charnant sllr notre gauche, essaie encore de la 
faire assaillir de {"rout par Olt; mais la réserve 

Clausel repollsse les trollpes de Bellegarde, et 

la dívisioll Lemoine cHlbute Ott sur les pentes 

des collines. Au centre, SlIwarow fait livrer 
\lIle attaque fnrieuse a droite et a gauche de 

~ovi. Une nouyelle tentative de tourtler la 

ville est déjouéc, commc le matin, par la di

vision vVatrin. Malhcurcusement uos soJdats, 

entralnés par leuI' ardeur, s'abaCidonnent trop 
"ivcment.{ la poursuite de l'ennemi, s'aventu

rent dans la plaine, el sont ramenés dans Icu!' 

position. A une henre le fen se ralelltit de 

llouveau par l'effet de la fatigue générale; mais 

il reeommeuce bient6t avec vioJence, et pen
llaut quatre heures les Fram;ais, imrllolJiles 

rom me des mllrailles, résistent avec Ul!C ad-
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mirable froideur ú tonte la furic des Russes. 
IIs n'ayaiellt fait encore que des pertes peu 
consid(~rables. Les AlIstro-Rllsses, au contrai re, 
avaicllt été horriblemcnt traités. La plaine 
était jonchée de leurs morís el de lellrs blessés. 
IvIalheureusement le reste de l'armée austro
russe arrivait de Rivalta, sons les ordres de 
Mélas. eeHe non velle irruption allait se diriger 
sur notre oroite. Saint-Cyr, s'en apercevant, 
ramene la division vYatrin, qui s'était trop eu
gagée dans la plainc, et la dirige sur un pla
teau a droitc de Novi. ~Iais tandis qu'elle opere 
ce mOUVcOlcllt, elle se voit déjit enveloppée 
de tOllS catés par le corps nombrenx de .Mélas. 
Cette vue la saisit, elle se rompt, et gagne le 
platean en désordre. On la rallie cependant un 
peu en arricre. Pendant ce temps, Sl1warow, 
redonblant d'efforts au centre vers Novi, re
jette enfin les Fra1Hiais dalls la ville, et s' em
par'e des hauteurs qui la commalldent a droite 
et it gauche. Des cet Ínstant, Moreau, jllgeant 
la retl'aite nécessail'e, J'ordonne avant que de 
nouveaux progres de l'enucmi ll'interdisent 
les communications sur Gavi. A droitc, la di
"ision Watl'in est obligée de se faire jour pom 
regagner le chemin de Cav! déjil fermé. La 
tlivisioll Laboissiere se retire de Novi; les di
visiolls Lemoine ct Grouchy se replient sur 

x. 



Pasturana, en essuyant les charges furienscs 
de Kray. Maiheureusement un batailloll s'in
troduít dans le ravin du Riasco, qui passe dcr
riere Pasturana. Son fen jette le désordre dans 
nos colonnes; artillerie, cavalerie , tOllt se con
fondo La division Lemoine, pressée par l'en
nemi, se débandc el se jette daIls le ravin. 
Nos soldats sont emportés comme la pOllssiere 
soulevée par le vento Pérignon et Grollchy 
rallient qudques braves, poul' ancter l'eune
mi et sauver l'artillerie; mais ils sont sabré s , 
et restent prisollniers. Pérignon avait re<;u sept 
coups de sabre, Grouchy six. Le brave Colli, 
ce général piémontais qui s'était si distingué 
clans les premieres campagnes contl'e nOllS, et 
qlli avait ensllite pris d tI service dans lIotre 
al'mée, se forme en carré avec quelques ba
taillons, résiste jllsqu'a ce qu'il soit enfoncé, 
et tombe toat mutilé dans les mai ns des ]{ lIsses 

Apres ce premier moment de confusion, 
l'armée se rallia en avant de Gavi. Les Austl'o
Russes étaient trop fatigllés pour la ponrsui
vre. Elle put se remettre en marche sans ctre 
inquiétée. La perte des dellx cotés était égale; 
elle s'élevait a environ dix mille hommes pour 
chaque armée. lVIais les blessés et les tués 
étaient beaucoup plus nombreux dans l'al'mée 
austro-russe. Les Fran<;,ais avaiel1t perdu beall-



COllp plus de prisonniers. Ils avaicut penlu 
aussi le général en cbef, l[ uatre gélléraux de 
division, trente-sept bOliches a feu et qllatre 
drapeaux. Jamais ils n'avait'llt déployé un cou
rage pllls hoid et pllls opiniátre. Ils étaient 
inféricllrs á l'cllnclllÍ dll tiers au muins. Les 
Russes avaient lllOlllr{~ leur bravoure fallati
que, mais n'avaient Jú l'avantage qu'au nom
bre, el. 11011 anx combinaisons du généraI, qui 
avait montré iei la plus grande ignorancc. II 
avait, 1m effet, ex posé ses colmllles a etre mi
traillées l'une apres "autre, et n'avait pas as
sez appuyó sur llutre gauehe, point qu'il fal
bit aceabler. Cette déplorable bataille nous 
interdisait définitivement l'Italie, et ne nOlls 
permettait plus de tenir la campagne. II fallait 
nous renfermer dans I'Apennin, heureux de 
pouvoir le conservero La perte de la bataille 
ne pouvait etre impntée á 1V[ore;m, mais a la 
cirCUIIstance malheureuse de la rénnÍon de 
Kray a Suwarow. Le rctard de Joub('rt avait 
seul causé ce derniel' désastre. 

TUllS nos malheul"s ne se bornaiellt ras a 
la bataille de Novi. L'expédition contre la lIul
lande, précédcmment anno!lcée, s'exécuiaLt 
enfin par le concours des Anglais et des Russes. 
PauI 1''1' avait stiPlllé un traité ayec Pitt, par 
Je(pH'1 iI <!evait f01lrnil" dix-sppt tuille Rllsses, 

24· 
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qui serai(mt a la solde anglaise, et qui agiraient 
en Holl:mde. Apres heaucollp de difficultés 
vaincllcs, l'expédition avait été préparée pour 
la fin d';¡()út (colllmellcemellt de fructidor). 
TI'Pllte millp Anglais (levaient se joindre aux 
dix-sept millc Hllsses, d si le débarquement 
s'effectllait salls obstacle, on avait l'espérance 
cprlaine d'arracher la Hollande aux Franc,;ais. 
C'dait pour l'Angleterre l'intéret le plus cher; 
et n'eút-clle réU5si qn'a détruire les Hottes et 
les arsenaux de la Hollande, elle cut eneore 
été assez payée d!:'s fl'ais de l'expédition. Une 
escaclre considérahle se dirigea vers la Baltique, 
]lotlr aller chereher les H.usses. Un premier 
détachement mit a la voile sous les orures du 
général Abererombie, pour tenter le débar
quement. Toutes les troupes d'expéditioll une 
fois réunies devaient se trollver sous les ordres 
snpérienrs el II dnc d'y 01'1... 

Le point le plus avantagel1x pour aborder 
en HolIande était l'embol1chure de la l\[euse. 
On meuac;ait ainsi la ligne de retraite des Fran
c;ais, et on abordait tres -pres de La Haye, oú 
le stathouder avait le plus de partisans. La 
commodité des cotes fit préférer la Nord-Hol
lande. Abercrombic se dirigea ve1's le Helder, 
ou il alTiva vers la fin d'aout. Apres bien des 
obstacles vainclls, il débarqna prf>s du lIelder, 
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aux environs de Groot-Keeten, le 10 frllcti
dor (27 aout J. Les prépa"atifs immenses fJu'a
vait exigés l'cxpédition, et la présence de tOlltes 
les escadres anglaises sur les cotes, avaient as
sez avcrti les Franc;ais ponr qu'ils fussent sur 
leurs gardes. Brunc commandait ;1 la fois les 
armées batave et fran({aise. JI /I'avaÍt glle1'e 
sous la maill que sept rniJle F1'all(:ais et dix 
mille#IJollandais, commalldés par Daclldels. 
11 avait di¡'igé la divisioll hatave aux envirollS 
da Helder, et disposé aux environs de Harlem 
la clivision fl'an~·aise. Abererombie, en débar
quant, rencoJllra les Hollandais a Groot-Keetell, 
les repollssa, et parvint ainsi a assurer le dé
ba1'qllcment de ses troupes. Les HoUanclais en 
eette oceasion ne manquerent pas de bravoure, 
mais ne furent pas dirigés avee assez d'habileté 
par le gélléral Daendels, et furent obligés de 
se replier. Brune les reeueillit, et fit ses dispo
sitions pour atta(pler promptcment ¡es troupes 
clébarqllécs avallt qu'elJes fllssent solicrement 
établies, et qu'elles cussent été renfol'eécs des 
divisions anglaises et russcs qui devaient rc
joindre. 

Les Hollandais montraient les meilleures dis-
'\ positions. Les ganles llatiollales s'étaient of

ferIes ;\ gardel' les places, ce qui avait permis 
it Bl'UflC de IllObiliscl' de !Iollvelles troupes. 11 



avait a¡¡pelé a lui la division Dllmollceau, [in'te 

de six lllille bommes, et il résolut <1'al taque!' 

des les premiers jours de septembrc le camp 
ÜIl vewúent de s'établil' les Anglais. Ce calnp 

étaít redoutable: e'était le Zip, alleien marais, 
desséc]¡é pae l'industeie hollandaisc, formant 

un vaste tereaill coupé de callarlX, hérissé de 

dignes, et couv('rt d'!Jabitatiolls. Dix-<;ppt mille 

AnglaÍs l'occupaÍent, et y avaient hit les rneil

Ieures dispositiolls défellsives. Rnll1c pOllvait 

1'assaillir avcc vingt mille hommes au plus, ce 

qui était fort insuHisant a canse de la nature 

du terraÍII. H aborda ee eamp le ?:>. fmetido!' 

(8 septembrc), et, aprt"·s 1m corn1Jat opilJialre, 

ful obligé de battre en relraite, et de se re

plier sur Amsterdam. Il ne pOllvait plus (les 

cet instant emp(~cher la réunÍon de tontes les 
forces anglo-russes, et devait attcndre la for

matÍon d'une armée fran<;aisc pOliI' les com
hattre. Cet établissement des Allglais dalls la 

Nord-Hollande amena l'évéuemellt C[1I'OIl de
vait redouter le pllls, la défcetioIl de la grande 
llotte hollandaise. Le Texel n'avait pas (~lé 

fermé, et l'amiral anglais Mitchell put y PÓII<"

trer ave e tOlltes ses voiles. Depllis lOllg-temps 
les matelots hollandais étaient Iravaillés ¡'lar 

des émissaires du prince tl'Orallge; ~t la prc
Jlliert~ SOllllllat iOIl de J'amiral J\IitclH.dl, ib :;'in-
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surgercnt, et {()I'c(~rent Story, leHr amir;}l, a 
serclldrc. Tonte la marine hollalldaise se trollva 

aillsi au pouvoir des Allglais, ce qui était déja 
pour eux un avantage dll plus. gralld prix. 

Ces llouvelles, arrivP(~s coup sur COllp á 
Paris, y pruduisircnt l'effet qu'ün devait na·· 
turcllemcllt cn attcndl'c. Elles augmcnLt>rcnt 

la fermentatioJl des partís, et surtout le dé· 
chaí'llemcllt des patriotes, qui delllalldérellt, 

avec plus tle chaleur que jamais, remploi des 
gralHls moyens révolutionllaires. La liberté l'Cl1-

duc aux joul'naux et aux clubs en avait Cait 
renaitre un gr'all() nOlllbre. Les restes dll parti 

jacobill s'éLaient réunis dans l'anciennc salle 
du Mauége, ou avaient siégé llOS premiól'es 
assemblées. Quoique la loi défendit élllX so

cié tés populaires de prendre la forme d'assem
blées délibérantes, la société dll Manége ne 
s'en était pas moins dOBné, S011S des titres 
diHcrents, Ull président, des secrétaires, etc. 
011 y voyai t figurer l' ex-ministre BOllchotte, 
Drouet, Félix Lcpelletier, Areua, tous disci

pIes ou complices de Bab~uf. On y invoquait 
les manes de GoUjOll , de Soubrany et des vic

times de Gl'cnelle. On y demanclait, en sty le 
de 93, la pllllition de toutes les s:mgsucs du 

pCll pie, le dósarmement des royalistes, la levée 
eH massc, l'établissement des rnanufactures 
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d'armes dans les places ptJb1iqlle~, el la res
titution des canolls et des piques aux gardcs 
nationales, etc. On y demandait surlout la 
mise en accnsation des anciens direcleul's, aux
quels on aUribuait les derniers d('sastres, 
camme étant les résultats de leur administra
tian. Quand la nouvelle de la bataille d(~ Nüvi 
el des évónemf'nts de TIaHandc fllt COlllllle, 
la violence Il'ent plus de bornes. Les injllres 
furent pradiguées aux généraux. J\'loreau fut 
traité de ttüonlleur; Joubert lui·meme, mal
gré sa mort hérolque? fut accnsé d'avoir \)('rdu 
l'armée par sa lenteur á la r(~.ioindre. Sa jeune 
épouse, MM. de SemoIlville ,Sainte-Foy, Talley· 
raml, anxquds OIl attribuait son rnariage, fu
rent accablés d'outrages. Le gOllverllernent 
hollandais fut accusé de trahison; on dit qu'il 
était composé d'aristocrates, de stathoudériens, 
ennemis de la France et de la liberté. Le 
Journal des HO/llmes libres, organe du IlJ¡-:me 
parti qui se réunissait ;, la salle du Manége, 
répétait toutes ces déelamations, et ajoutait au 
sean dale des pal'Oles eelui de t'impression. 

Ce cléchainement eansait a beaucoup de 
gens une es pece de terreur. On craignait une 
nouvelle représentation des scenes de 93. Ceux 
quis'appelaient les !7l()déres, les po litir¡lles , et 
qui, á la sllitc de Sieyes, avaient l'intclllil)h 
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louablc et la prétention hasardée de sauver la 
France des fureurs des partis en la constituant 
une seeollde fois, s'indignaient du déchaine
lOent de ces IlOllveallX jacobills. Sieyes surtont 
avait une grande habitllde de les craindre, el 
iI se pronow;ait eontre eux avec tOllte la viva
cité de son hu mellr. A u reste, ils pOlI vaicllt 
paraitl'e rcdoutahles, cal', iudépendamment des 
criarcls et des brouillons qui étalaient leur 
énergie dans les clubs ou dans les jouI'naux, 
ils eomptaient des partisans plus graves, plus 
puissants, et par conséquent plus dangereux, 
dans le gouverncment lui-nH~me. Il y avait dan s 
les eonseils tous les patriotes repollssés une 
premiere fois par les seissions, et entrés de 
force aux élections de eette année, qui, en 
langage plus modéré, répétaient a peu pres 
ce qui se disait dans la so cié té du Manége. 
C'étaieut des hommes qui ne voulaient pas 
courir la challce <I'ul1e notlvcIle constitution, 
qui se défiaient d'ailleurs de ceux qui voulaient 
la faire, et qui craignaient qu'on ne cherchAt 
dans les généraux un appui redoutablc. Ils 
vonlaient de plus, ponr tirer la Franee de ses 
périls, des mesures semblables a eelles qu'avait 
employées le comité de satut publico Les an
eiens, plus mesnrés et plus sages, par lenr posi
tiOll, partageaient peu cet avis; mais plus de 
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deux cents membres le sOllteuaient chaudemclIt 
dans les cinq-cents. Il n'y avait pas sClllelllcllt 

daus ce nombre ues tetes chaudes comme Au
gereau, mais des hommcs sages et éclail't,s 
comme Jourdan. Ces deux généraux dOllllaient 
au parti patriote un granel ascewlallt sur les 
cinq-cents. Au direcloire, ce parti avait deux 
voix: Gohier et j\Ioulins. Barras restait jJl(lécis; 
d'une part, iI se défiaiL de Sieyes, qui lui t(;

moignait pCIl d'estime et le regardait comme 
poulTi; d'alltre part, il craignait les patriotes 
et leurs extravagances. 11 IH:~sitait ainsi a se 
prononcer. Dans le ministere, les patrio tes Vc
naient de trouver un appui dans Bernadottc. 

Ce général était beaucoup moios prononcé 
que la plllpart des générallx de l'armée d'lla
lie, el on doit se souveIlil' que sa division, en 
arrivant sur le Tagliamento, fllt en querelle 
avec la division Augereau 3U slljet du mot 
lIlonsieur, qn'elle substituait déja ;1 cc1ui de 

citoyen. IHais Bernadotte avait ulle ambitioll 
inquiete: iI avait vu avec ¡Hlmenr la confiance 
acconlée a Jouhert par le parli réorganisateur; 
jI croyait qll'on songeait á Moreall depuis la 
mort de JOllbert, et eette cÍrCOJlstallce I'in

disposant contre les projets de réorganisation, 
le rattachait entierement aux patriotes. Le gé
néral Marbot, ~oml11aIHlant de la place de 
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París, répnLlicain violent, était dans les memes 
dispositions que Bernadotte. 

Ainsi, deux cents députés prononcés clans 
les cinq-cents, a la tete desquels se trouvaient 
deux généraux célebres, le ministre ele la gller
re, le commalHlallt de la place de Paris, eleux 
directeurs, fJllanlité d{~ jOllI'naux et de clubs, 
un reste cOllsidó/'aLJe d'hornmes comprornis, et 
propres aux coups de main, pouvaient causer 
quelque effroí; et bien que le parti montagnard 
ne put renaltre, 011 cow;oit les craintes qu'il 
illspirait encore a des hommes tout pleins des 
301lvenirs de r 793. 

On était peu satisfai t clu magistrat Bourgui
gnoll pour l'exercice des fonctions de la po
liceo C'était un honnete ciLoyen, mais trop peu 
avisé. Barras proposa a Sieyes, sa créature, 
qu'il venait d'envoyer a l'ambassade de Hol
lande, le SOl/pIe et astucieux Fouché. Ancien 
membre des jacobins, instruit parfaitement 
de Jeur esprit et de Ieurs secrcts, nuIlement 
altacbé a lcur cause, ne cherchallt au milieu 
dll Ilaufragc des partís qu'il sauver sa fortune, 
FOllChé élait éminemment proprc a espiol1ner 
ses anciens amis, et a garantir le directoire de 
!eurs projets. Il fllt accepté par Sieyes et Ro
gcr-nllcos, el. ohtint le ministere de la police. 
C'{~tait lIIH~ précieuse acquisition dans les cir-
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constances. 11 confirma Barras dan s J'idéc de 
se rattaeher pIutót au partí réorganisateur qll'au 

parti patriote, paree que ce dernier ll'avait 
point d'avenir, et pOllvait d'aillellrs l'entrainer 
trop loin. 

CeHe mesure prise, la guerre a ux patriotes 
commen~a. Sieycs, qui avait 1'I1r les a/lciens 
unegranrle influence, paree que ce cOIlseil était 
tout composé des modérés et eles politiqut's, 
usa de eette influence pOlll' faire fermer la 
llouvelle soeiété des jaeobins. La sa1l1' dll Ma
nége, aUenant aux Tuileries, était eomprise 
dans l'eneeinte du palais des anciens. Chaque 
eonseil ayant la poliee de son eneeinte, les 
anciens pouvaient fermer la salle du Manége, 
En effet, la commission des inspeeteurs prit 
un arreté, et défendit toute réunion dans cette 
salle. Une simple sentinelle placée a la porte 
suffit pour empecher la réunion des I1011VeaUX 
jacobius. C'était la une preuve que, si les dl\

cIamations étaient les IYH'meS, les i()rces ne 
l'étaient plus. Cet arreté fut motivé aupres du 
conseil des anciens par un rappol't du député 
Cornet. Courtois, le meme qui avait fait le 
rapport sur le 9 thermidor, en profita pour 
faire une llouvelle dénonciation contre les com
plots des jaeobins. 5a dénonciation fut suivie 
d'une délibération tenclant a ordonner UII rap
port sur ce slljet. 
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Les patriotes chassés de la salle du Manége 
se retirerent dans un vaste local, rue du Bae, 
el recommencerent la leurs déclamations ha
bituclles. Leur Ol'ganisation en assemblée dé
libérante demeurallt la meme, la cOllstitution 
donnait au pOllvoir exécutif le droit de dis
soudre leur sociétó. Sicyes, Roger-Ducos et 
Barras, a rinstigation de Fouché, se décide
rcnt a la fermer. Gohier et Moulins n'étaient 
pas de cet avis, disant que, daus le dauger 
préseut, il fallait raviver l'esprit public par des 
clubs; que la société des nOllveaux jacobins 
renfcrmait de mauvaises tetes, mais point de 
factieux rcdoutables, puisqu'ils avaient cédé 
elevant une simple sentinelle quand la salle 
du 1\Ianége avait été fermée. Leur avis ue fut 
pas écouté, et la décision fut prisco L'exécu
tíon en fut rcnvoyée apres la célébratiou de 
I'allllí versairc du 10 aoút, (l'lÍ devai t avoir lieu 
le 23 thermidor. Sicyes était président du di
rectoire; a ce titre, iI dcvait parler dans cette 
solCllnité. II fit un discours remarquable, dans 
lequel iI s'attachait a signalcr le danger que 
les lIouveaux anarchistes faisaient courir a la 
république, et les dénonc,;ait eomme des cons
piratcurs dangereux, revant une nouvelle dic
tature révolutionnaire. Les patriotes préseuts 
a la cérémonie accueillirent mal ce discours, 
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et pousserent quelques vociférations. Au miliclI 
des salves d'artillerie, Sieyes et Barras CI'urenl: 
entendre des balles sifflcI' a leurs oreilles. lis 
rentrerent au dircctoire [mt irrités. Se défiaTlI 
des autorités de París, ils résolurent d'enlevel' 
le commandemcnt de la place au général Mar
bot, qu'on accusait d'etre un chaud patriote, 
et de participer aux prétc\I(!us complots des 
jacobins. Fouché propasa a sa place Lefeb
vre, brave général, ne connaissant que la 
consigne militaire, et tout.a-fait étranger aux 
intrigues des partis. Marbot fut done desti
tué, et le surlcndemain, l'arrt:té qni ordon
nait la cloture de la société de la rlle dll Rae 
fu t signifié. 

Les patriotes n'opposercnt pas plus de ré
sistance a la rue du llac que dans la salle da 
Manége. Ils se l'etirercnt et demeurercnt dé
finitivemcnt séparés. l\1ais il leur restait les 
jaurnaux, et i1s en firent un redoutable usage. 
CeJui qui se qualifiait de Joumal des Hommes 
libres, déclama avec une extreme vialence 
contre tous les membres du directoire qui 
étaient connus pour avoir approuvé la déli
bération. Sieyes fut traité cruellement. - Ce 
prctre perfide, disaient les jOllrllaUX patrio- "
tes, a vendu la république a la Prusse. 11 est 
convenu ayer cette puissance de rétablir en 
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~'rance la monarchie, et de clonner la couronne 
á BruIIswick. - Ces accusatiolls n'avaient d'au
tr(~ fondemen t que l' opinioIl bien COllnue de 
Sieyes sur la cOllstitlltion, et son séjollr en 
Prusse. 11 répétait, en effet, tous les jours que 
les brouillons et les havards rendaient tout 
gouVerrlf'IDcnt impossible; qu'il fa1lait con
cenlrer l'autorité; que la liberté pouvaít etre 
compatible merne avec la IDonarchie, témoin 
l'Angleterre; mais qu'elle était incompatible 
avec cette dOll1ination successive de tous les 
partís. On lui prctait mell1e cet autre propos, 
que le !lord de l'Emore était plcin ele princes 
sages et modérés, qui pourl'aient, avec une 
forte constitntion, faire le bonhenr de la 
France. Ces pro pos ~ vrais ou faux, sllffisaien t 
pour qu'on 11lí pretit des complots qui n'exis
taient (lLH~ dans l'ill1agination de ses ennemis. 

Barras n'était pas mÍeux traité qne Sieyes. Les 
ménagements qne les patriotes avaient eus 
long-temps pour Iui, paree qu'i1les avait tOll
jours flattés de son appui, avaient cessé. IIs le 
déclaraient maintenant un traitre, un honune 
pourri, qui n'était plus bon a oucun parti. 
Fouché, son conseil, apostat comme luí, était 
pOlll'Sllivi des memes reproches. Roger-Ducos 
u'était, suivant eux, qll'un imbécil e , adoptant 
aveuglément l'avis ele deux traltres. 
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La liberté ele la presse était illimitéc. La ¡oi 
proposée par Berlicr n'ayant pas été acclleil
líe, iI n'existait qU'Ull moyen pour altaquer 
les écrivains, c'était de faire revivre tlne loí 
de la conventÍon contre ceux ql1i j par des ac
tions ou par des écrits, tendaient au renver
sement de la répl1blique. 11 fallait que eette 
intention flü démontrée pour que la loí de
vint applieable, et a10rs la 10í portait peine de 
rnort. Il était donc impossible J'en faire usage. 
Une nouvelle loi avait été dcmandée au corps
Jégislatif, et OH décida qu'on s'en oceuperai~ 
sur-Ie-eharnp. Mais en attendant, le d(~chaine
rnent continuait avec la meme violenee; et les 
trois direeteurs composant la majorité décla
raient qu'il était impossiLle de gouverner. lis 
imaginerent d'app1iquer a ce cas l'article I 4!~ 

de la eonstitution, quí donnait au directoire 
le droit de lancer des mandats d'arret contre 
les auteurs ou compliees des complots tramés 
eontrc la république. 11 fallait singulierement 
torturer cet article pour l'appliquer aux jour
nalistes. Cependant, eomme c' était un moyen 
d' arreter le débordemellt de leurs écrits, en 
saisissant leurs presses et en les arretant eux
memes, la majorité directoriale, sur l'avis de 
Fouché, lan~a des mandats d'arret contre les 
auteurs de Ollze journaux, et fit mettre le 
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scellé sur leurs presses. L'arreté fnt signifié le 
17 fructidor ( 3 septembre ) au corps légis
latif, et produisit tlU sOlll(~vem.ent de la part 
des patriotes. On cria au coup d'état, a la. dic
tature, etc. 

Telle était la situation des choses. Dans le 
directoire, dans les conseils, partout enfin, 
l('s moderes, les politiques Iuttaient contre les 
patriotes. Les premiers avaient la majorité 
d;¡ns le clirectoire comme dans les conseils. 
Les patriotes étaient en minori té, mais ils 
étaient ardents, et faisaient assez de bruit 
puur épouvanter lcurs adversaires. Heureuse
ment les moyells étaient usés eomme les par
tis, et de part et d'autre on pouvait se faire 
heaucoup plus de peur que de mal. Le direc
ioire avait fermé deux foÍs la nouvelle société 
des jaeobins et supprimé leurs journaux. Les 
patriotes criaiellt, menac;aient, mais n'a vaient 
plus assez d'audacc ni de partisans pour atta
quer le gouvernement. Dans eeHe situatíon, 
q ni durait delmis le 30 prairíal, e'cst-a-dire 
lkpuis pres de trois mois, on eut l'idée, si 
ordinaire a la veille des événements décisifs, 
d'llne réconciliation. Beaucoup de députés de 
ious les catés proposerent une entrevue avec 
les membres du directoire pour s'expliquer et 
s'entellllre sur leurs griefs réciproques. - Nous 

X. 25 
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élllIlOnS tOllS la Jil)('rt{', disaient-ils, nOllS VOll~ 

lons tons la sauver des périls anxqllels elle ~(' 

trouve exposéc par la défaite de nos al'lIH~C~< 

tachons done de Hons cntcllllre sur le chni'" 
des moyeJJs, puisqlle ce cllOix esl Ilofre seu]\' 

cause de désuuion. -L'entrevlJe ('ut líel! chcl 

Barras. Il n'y a pas et iI ne pellt pas y :1voi \. 
de réeonciliatioll entre les partís, enr iI [all 

drait qn'ils renonc;assent á leur lmi, ce r¡n'oll 

ne peut obtellir d'une eOllversation. Les d(~pll. 
tés patriotes se plaignircllt (le ce qll'on pnrlai! 

tOU5 les jonrs de complots, de el' C¡lIC t(~ ]m'. 

sident du llirecloil'e nvait llli-l!](~llll' ~;ignal{, 1IIlt' 

classe (l"hom111es ebngereux el: (rlli nll~ditaielll 

la ruine de la républiq~le. Hs (kmandaicll! 
qn'on désignttt quels étaielll ces hOllllllCS, a{;l) 

de ne pas les cOllfondJ'c av('c k,; patriot('c, 

SI8)'e5,. á qui eette interpellalion ~,'a.dr('ss'lit. 

rt"pomlit en rappelant la eondllÍlc des socié!!;', 
po¡mlaircs et des journ:llIx, el' en sigllalalli 

les dangeJ's d'lIne lloU\'l'lIe anarchie. On lni 
demanda encare de désigner les y('ritab] e'; 

anarchistes, ponr se réunir con lee t'IiX ei. 1(",. 
combattre. ~-~ Et commclIt n0115 réllllir con!rl' 

el/x, di t Si(~yes, qllalid tO!1S les jOllfS des nW!l1 

bres du corps législatiC montent ~t la trilmll(' 
pour les appnyej'? -- C'est dOlle n011S qlle vous 

Cltlaquoz? reparlircllt Jc.s IkP11lés allxqw'¡" 



"ieyes v0nait de faire cette réponse. Quaud 
!lOUS voulons IlOllS cxpliquer avec VOUS, vous 
Hons injuriez el nons repoussez. - L'hnmeur 
<trrivallt, sllr-k-charnp OH se sépara, en s'a

tlressant des paroles plutat mewlI;antes que 
concilíatrices. 

Immédiatement apres eeHe enlrevue 1 Jour
dan forma le projet d'ulle proposition impor
tante, celle ele déclarer la patrie en danger. 
Cette déclaratioIl entralnait la lev{~e en masse 
el plusieurs grandes mesures révolutionnaires. 
Elle fut préseI1t{~e aux cinq-cents le 27 fruc
tidor (13 septembre). Le parti modéré la 
combattit vivement, en disaIlt que cette me
sure,loin d'ajouter a la force dll gouverne
meut, He fenú que la diminuer, en excitanl 
des craintes exagérées et des agitations dange
n'uses. 1,es patriotes sOlltinrent qu'íl fallait 
donner une grande commotion pour réveiller 
l'esprit pub!ic el sauver la révolutioIl. C(' 
moyen , excellcnt en 1793, ne pouvait plus 
réussir aujourd'hni el n'était qu'lllle applica
tion el'ronée du passé. Lucien Bonaparte, 
Boulay ae la Meurthe, Chénier, le combatti
rent vivemellt, et on obtint l'ajournement au 
¡endcmaill. Les patriotes des clubs avaient en

touré le palais des cinq-ccllts en tu multe , et ils 
insllltCr'ent plnsieurs députés. On répandait 

25. 
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<¡ue Bernadotte, pressé par eux, allait mon
ter a eheval, se mettre a leur t{~le et faire tille 

,journée, Il est eertain que plllsiellrs des brouil
lons du parti 1'y avaient fortement engagé. On 
pOllvait craindre qu'il se laissat entralller. nar
ras et Fouché le virent et eherchcl'ent á s'ex
plíqller avec luí. I!s le trouverent pleio de 
rcssentiment contre les projets qu'il disait 
avoirété formés avecJoubert. Barras et Fouché 
lui assurerent qu'il n'en était ríen, et l'enga
gerent a demeurer tranquille. 

lIs retournereut aupres de Sieyes, et con
vinrent d'arracher a Bernauotte sa d¡"missioI!, 
san s la lni donner. Sieyes, s'cnlretenant lp 
jour méme avec Bernadotte, I'amena a dire 
qu'il désirait reprendre bientot un serviee ae
¡if, et qu'il regarclerait le commandement 
(l'une arméecomme la plus douce récompense 
de son ministere. Snr-Ie-champ, interprétant 
eette réponsc comme la demallde de 5a démis
sion, Sieyes, Barras et Roger-Ducos résolurent 
d'écrire a Bernaclotte que sa démission était 
aeceptée. Ils avaient saisi le moment oú GohieJ' 
et Moulins étaient absents pour prendre cette 
détermination. Le lenclemain meme, la lettre 
fut éerite a llernadotte. Celui-ci fut tout éton
né, et répondit au directoire une lettre tres
amere) dans laqllelle il disait qu'on acceptait 
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Hile démissioll q (l'il n'avait pas dunnée, et 
d(~mandait son traitement de réforme. La nUll· 
velle de cette destitution déguisée fut annon
cée aux cinq-ccnts au moment ou 1'0n allait 
voter sur le danger de la patrie. Elle excita une 
grande rumem·. - On prépare des COllpS d'état, 
s'(~crierellt les patriotes.-Jurons,ditJourdan, 
de IIIouriz' sur nos chaises cm'uIes. -Ma tete 
tombera, s'écrie Augereau, avant qn'il soit 
porté atteinte a la représentation nationale. -
Enfin, apres un grand tu multe , on alla aux 
voix. A une majorité de ueux cent quarante
ciuq contre cent soixante-ollze voix, la pro
position de Jauruan fut rejetée, et la patrie 
ne fut paint déclarée en danger. 

Quand les deux directeurs Gohier et Mou
lins apprirent le renvoi de Bernadotte, décidé 
sans ICIlI' participation, iIs se plaignirent a 
leuI's col/egues, el! disant qll'une pareille me
sure lIe devai t pas etre prise sans le concours 
des cinc¡ directeurs.-Nous farmioIls la majo
rité, reprit Sieyes, et nous avions le droit de 
bil'e ce que nous avons fait. Gohier et Mou
líns allerent sur -le - champ rendre une visite 
officielle a Rernadotte, et ils eurent so in de 
le faire avec le plus grand éclat. 

L'administration dn département de la Seine 
inspirait aussi quelque défiance a la majorité 
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directoriale; elle fut changée. Dnbois de CraI1C(' 
remplaf,{a BernadoUc au ministere de la guerreo 

La désorganisation était donc complete sous 
tous les rapports: battue au dehors par la 
coalition, presque bouleversée au dcdans par 
les partís, la république semblait mcnacéc 
d'ulle ruine prochaine. Il fallait qu'nJle force 
surgit qllelquc part, soit ponr dompter les 
úctions, soít pour résister anx étrangers 
Cctte force, on ne pOllvait plus l'espérer <!'UII 

parti vainqueur, cal' ils étaient tons égalcment 
ilSés et cliscrédités; elle ne pOllvait nalth~ que 
ti II sein des arrnées, Ull r(~sicle la force, el la 
¡(¡rce silcllciellse, I'(~guliere, glorieuse, commc 

dIe cOllvient á liBe nation fatiguée de l'agita-

110n des disputes, et de la confusioll des vo
lUlltés. Au miliclI de cette grande dissolutioll, 
j(·s l't-'garlÍs Cl'raíellt ,~lIr les hornmes illllstn's 
¡ "'lIda!!1 ia r(>'.'o!ntioll, el ~)t:ml)/;lit;1Jt chcrclH'l' 

·11: (·beL 1/ I!i'jáu! F(llJ r!1' l;autmÚ, ;¡vait <lit 
'~wycc" 11 jartl fl/II' h}(c (?{ ulle épée. La It~tc 

,·¡¡!la it'oUv('.¡~, cal' ¡j ~tait au dil'{:c\oire. 011 
.:herchai I une !'póe. Hoehe était mort; Jou
IJCl't, que sa jeunesse, sa bOfllll' vol onté, SOl! 

Itt;rolsme recommandaient :'t lOlls les amis (k 
::, r('pul'¡ique, vellait d'expirer a I'Iovi .. Mon'all, 
¡¡¡~é le p!u:-, gl'aud iJOllHllC de gucrre pal'lJJI 
~í.."~ ~J\H~'i~a~!~ l'l:::-h"~',. ~\:H J~!~roPL. dval! L.us~}t 
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dalls les esprits l'impressioll d'uu earaCÜ'l't' 
J:roid, indécis, peu entreprenant, et peu ja
ioux de se charger d'une grande responsa1i
lité.IVlasséna, I'UIl de nos plus grandsgénéraux, 
n'avait pas eneoreacquis la gloire d'etre notre 
sauveur. On ne voyait d'ailleurs en lui qu'un 
soldat . .Jourdan venait d'etre vaineu. Augereau 
dait un esprit tur1ulent, Bernadotte un esprit 
IIlquiet, et aUClLn des deux n'avait assez de 
I'enommée. Il y avait un personnage immense, 
qui réunissait toutes les gloires, qui á cent 
vietoires élyait joint une belle paix, qui avait 
porté la Frailee au cambie de la grancleur á 
Campo-Yormio, et qui sem11ait en s'éloignant 
;:¡voir emporté sa fortune, c'-était 13011aparte; 
mais il était dans les contrées lointaines; iI 
occupail de son nom les échos de l'Orient. 
Seul il était l'cstt' victorieux, et faisait retentir 
al/X hords c/u Nil et du Jourdain les foudres 
dont il avait llaguere (>pouvallté I'Europe sur 
l'Adige. Ce u'élai¡ pas assez de le trouver glo
rieux, OH le vonlait intéressant; 011 le disaít 
cxilé par une autorité défiante et ombragcuse. 
Tanclis qu' en a venturier íI eherehait une cal" 

rÍt\rc grande enmme son imaginatioIl, OH 

cJ'oyait que, citoyen soumis, il payait par des 
victoires l'exil qu'on lui avait imposé. - Oil 
est Bou:lp:J.l'lI'? se disait-oll. Sa vie d{~já épuisé€ 
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~e consume sous un ciel dévorant. Ah! s'il était 
parmi noU!';, la républiqlle ue serait pas m(~
nacée d'une ruine prochaine. L'Europe et les 
factions la respecteraient égalemellt! -- Des 
bruits confus circulaient sur son compte. Ou 
disait quelquefois que la victoire, infideJe a 
tous les gélléraux fran~ais, l'avait abandonné 
a son tour, dans une expédition lointaille. Mais 
011 repoussait de tels bruÍts; jI est invincible, 
d isait-on; 10in d'avoir essuyé des revers, il 
marche a la conqlH~te de tont l'Orient. On lui 
pretait des projcts gigantesques. Les UIlS al
laient jusqn'a dire qu'il avait travel'sé la Syrie, 
franchi I'Euphrate et l'Indus; les autres qu'il 

,avait marché sur Constantinople, et qu'apres 
avoir renversé l'empire ottoman, ji allait pren
dre l'Europe a reverso Les journaux étaicllt 
plejns de ces conjectures, qlli prouvent ce 
que les jmaginations attendaient de ce jeune 
homme. 

Le directoire lui avait mandé l'ordre de re
venir, et avait réuni dam; la Méditerranée une 
flotte immense, composée des marins frall~ais 
d espagnols, pour ramener l'armée *. Les 

• Il faul dire que cet ordre esl contesté. On counalt UII 

arrlhi~ du directoirc, signé de Treilhard, narras et Laré
vcllicl'e, et daté dI! 7 prairial, (llIi rappelle Jlonaparle en 
Europe. I,arévellicl:e, tlans ses :\'I('lllOirt's, dt~cl.;Il't~ 11>' p;t·, 
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freres du général; restés a Paris, et chargés de 
l'informer de l'état des choses, lni avaient en
voyé dé peches sur dépeches, ponl' l'instruire de 
l'état de cOllfusion ou était tombée la républi
que, et poul' le presser de revenir. Mais ces 
avis avaient ;1 tl'avel'ser les mers et les escadres 
:lnglaises, et on ne savait si le héros serait averti 
el revcnu avant la ruine de la république. 

sc souvenir d'avoir donné eette signature, et regardc l'al"
n~té cornrnc slIpposé. Cependant I'expédition rn:uitirnc de 
l1ruix rcslerait alors sans explieation. Du reste, il est ee1'
tain que le directoire, i1 cette époqnc, souhaitait llona
partc, el qu'iI eraignait son arnhition heaucoup rnoins que 
la fcroeité de Sllwarow. Si l'ordre n'est pas authentique, 
il cst vraisernhIable, et d'aillenrs iI est de pen d'irnportance, 

cal' llonapal'te était autorisé a revenir quand iI le jugerait 

convenahle. 
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CHAPITHEVII. 

:'lIllc des Oper;¡tlOlIs lIe Bonaparle '~Jl Egypte. COIllIIlCtc 

tIc la l-Iallte-Égyptc par J)esaÍ.{; hataille de Sédiman. 
- Expéditiol1 tic Syrie; prise ,Iu fml d'El-Arisch et ,le 

Jarra; hataille t1u Mont-Thahur; siébc de SaÍnt-.lean
d'Acre. - I\.etolll' ,'11 Ébypte; hatai!le d'Ahollkir. -

D:'part d,~ HUn~p8r¡e pOli!" la Fl'ance. - Opérations en 
FIlI"O]!(',,)l:trcll<" dI' Ltrchidnc Charles SlH' le Rhin, el 

,ji' Su "'.11")\\ I'il Sil íS:i"; 1ll0U\'CtllCllt de l\l~¡;;sc"'na; mé

"ltH'ahl" \ Icloir(' dc ZllrÍ"i¡; slIlIal.inll p<',¡-íi!"II'" d" Su
":lrl)\'; sa 1"I::!":!il(, dé,aslrel.ls,'; la Fr:ul('c sauvéc, 

i'~\"'ne\llcnts "11 Hollancle; ,ld:litc el eapitlllatiotl des 
lHlglo-lhlSSCS; évacnatioll d(1 la HoJ!allt!'" Fin de la 

c;uilpagllc de 1799. 

gt)~, APA!tTE, apr('~s la IXltaille des Pyramides, 
;\'!;Iil trotlVÓ Illaltrc d(~ l'I~~yple, !J avaÍt com

""'¡Id, ;', :;'y ,~ía!)¡ir, el ilv;;ii di',lliIJlll' ses gé.· 
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uéraux dan s les provinces, pUlir en faire la 
conquete. Desaix, placé a J'elltrée de la Hautc
.Égypte avec Ulle division de trois mille hommes 
environ, était ehargé de conquérir eette pro
vince contre les restes de Mourad-Bey. C'est en 
vendémiaire et brumaire de l'année préeédente 

(octobre 1791)), au mornent Ul! l'inondation 
finissait, que Desaix avait eomfllellcé son expé
dition. L'ennemi s'était retiré e1evant lui, et ne 
l'avait attendu qu'a Sédiman; la, Desaix avait 
livré, le 16 vendémiaire an VII ( 7 oetobre 1798), 
une bataille acharnée contre les restes désespé
rés de Mourad-Bey. Aueun des eombats des 
Franc;ais en l~gypte ne fut aussi sanglant. Deux 
mille FraIl<]ais eurent á luttt'r eontre quatre 
miIle l\Iamelucks et huit mille fellahs, retran
chés dalls le village de Sédiman. La bataillc 
se passaeomme celledes Pyramides, et comme 
toutes ceHes qui furent livrées en Égyptc. I,cs 
fellahs étaient derrit're les rnurs du village, et 
les cavaliers dans la plaine. Desaix s'était for
mé en deux carrés, et avait placé sur ses ailes 
deux autrcs petits carrés, pour amortir le choc 
de la cavalerie enncmie. Pour la premiere 
fois, notre infanterie fut rompue, et l'un des 
petits carrés enfoneé. Mais, par un instinet 
subit et admirable, nos braves soldats se cou
elH~;l'ellt <lussiLut par terre, afin que les gl'alllb 
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carrés pllssent [aire feu san s les atteindrf'. Les 
Mamelucks, passant sur leurs corps, chargc
rcnt les grands carrés ave e furie pendant pIu
sieur:; heures de suite, et vinrcnt expirer en 
désespérés sllr les ba'ionncttes. Suivant l'usage, 
les carrés s'ébranlerellt cnsuite, ponr attaquer 
les retranehements, et les emporterent. Pen
clant ce mouvement, les Mamclueks déerivant 
un are de cerele vinrent égorger les Llessés 
sur les clerrieres, mais on les ehassa Lientot de 
ce champ de earnage, et les soldats furieux 
en massacrerent un Hombre considéraLle. Ja
mais plus de morts n'avaient jonché le champ 
de Lataille. Les Fran<;ais avaient perdll trois 
cents hommes. Desaix continua sa marche 
pendant tont l'hiver, et apres une suite de 
combats, devenu maltre de la Haute-Égypte 
jusqu'aux eataractes ~ il fit autant redouter sa 
bravoure que ehérir sa clémenee. Au Caire, OH 

avait appclé Honaparte le sultan Kebir, sultan 
de feu; dan" la Haute-Égypte, Desaix fllt nom
mé sultall le juste. 

Bonaparte, pcndant ce temps, avait fait une 
marche jusqu'il Belbeys, pour rejeter Ibrahim
Bey en Syrie, et il avait recueilli en route les 
dpbris de la caravane de la Mecque, pillée par 
les A rabes. Revellll au Caire, ii continua a y 
hablir une administratioll toute frau<;aise. Dne 
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révoltc, excit~~ au Caire par les agenls S,,(T('''' 

de Monrad - Bpy, fu t durement réprim0c, el 

découragea tout-a-falt les ennemis des Fran-
o * L'l' 1 (2 ' , • I ' <,:;1IS. uver (e 1790 a 1799 s eCOli a amé: 

(lans l'attente des événcmcnts. Bonapartc appl'i! 
dalls cet intervalle la déclaration de gnerJ'c d(' 
la Porte, et les prépal'atif:; qn' elle faisait contr(' 
lni, avec l'aide des Anglais. Elle [(¡rmait deu:-
armées, rune a Rhodes, l'antrc en Syri('. Cc~~ 

lleux armées devaient agir simultanémellt an 
printemps de 1799, rune en venanL débarquer 
a Aboukir, pres d'Alexandrj(', l'autre en tra
versant le dé~;('rt qui sépare la Syrie d(~ l'Égypte, 
nonaparte sentit sur-lc-champ sa position, et 
voulut, sniva nt son llsage, décol1ccrtcr l' (']l--, 
llemí en le prévenant j)ar une aUaalle sOlHlai1!(' . . 
TIlle pouv;:¡it pas franchir le désf'l't qui s("pan' 
I'Égy pte de la Syri(~, dan s la bclle salSOil, el 

íI résolut de nrofiter de l'hiw'r DOur aIJel' <1(',-
• I 

~ruire les rassemhlcnwnts qlli se formaient il 
\. ere, a Damas, et dans les villes principales, 
Le ct-Ieurc pacha el' Acre, Djezzar, était IlOlmm', 

séraskier de l'armée réunie cn Syrie, Abdalla, 
paeha de Damas, commandait son av:mt-gardc, 
et s'était avance' jusqu'au fort d'El-Al'isch, qui 

~ Cet événcmcnt cut liell le 30 vClHl¿'JlIiairc :111 VII (H 

'lctobre I7 98), 
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onvrc I'Egypte du C(\tó de la Syrie. Donapar!f> 
\'olllllt agir sur-lc-champ. Il avait des inteUi 
gcnccs panni les ]wuplac1es dll Liban. Les 
Drllses, tribus clll'éticunes, les J\T lltualis, ma
homótans schismatiC}!lcs, luí offl'aient }eur SE'

cours, et J'appelaienl de lons lellrs veenx. En 
brnsqllant rassaut de Jaffa, d'Acl'e et de quel 
<{l/es pIares mal fortifiécs, iI pouvait s' emparej' 
en peu dp temps de la Syric, ajouter cet.tC' 

belle conquete a celle de l'1~gypte, Lleven ir 
mallTe de l' Euphratc comme iI l'était du Nil, el 

avoir alors t01Jtes les communicatíons av(', 
I'Inde. SOl! ,miente imagination allait plus loin 
encore, et formait quelqlles-rms des projcl;'; 

que ses admirateul's lui pn~taient en Europe. 
11 n'etait pas impossiblc qu'en soulcvant les 
peuplades du Liban, il rénnit ~oixaIlte ou qna
iI'('~vingt millc allxiliaires, ~t qn'avcc ces auxi
¡íaires, nppuy(\s de vingt - cinq mille soldats, 
les plus Dr;¡VCS de l'unÍvers, il marchát sur 
COllstantinople pour s'cn empare!'. Que Ct' 

projet gigantesquc fi'lt exéclltable Ol! non, il 
est ccrtain qu'il occupait son imagination; el 

qlland on a vu ce qn'iL a fait aidé de la fortune, 

on n'ose plus d(~clarer insensé anClll1 de ses 

pI'oj~ts. 

Bonaparte se mil en marche en plnviosc 
l. premiers .jolll's de fóvrier), I1 b téte des (livi-
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sions Kléber, Régnier, Lannes, Bon et Murat, 
fortes de treize mille hommes enviran. La divi. 
sion de Murat était composée de la cavalerie. 
BOllaparte ,avait créé ua régiment d'une arme 
toute nouvclle: c'était celui des dromadaÍres. 
neux hommes, assis dos a dos, étaient port~s 
sllr un dromadaire, et pOllvaient, grace a la 
force et a la célérité de ces animaux, flÍl'e vÍngt
ciml Ol! trente lieues sans s'arl'eter. Rouapal'le 
avait formé ce régiment pour donner la chasse 
allX Arabes, qui infestaient les environs de 
l'Égypte. Ce régiment suivait l'armée d'expédi. 
tÍon. Bonaparte ordonna en olltrc au contre
arniral Pel'l'ée de sortir d'Alexalldrie avec trois 
frégates, et de venir sur la cote de Syrie ponr y 
transporter l'artillerÍe de siége et les mllnitions. 
JI arriva devant lefort cl'El-Arisch le ~9 pluviosp 
( r 7 f(~vrier). A pres un peu de résistance, la 
garnison se rendit prisonniere an nombre de 
trcize cents hommes. On trouva daIls le fort 
des magasins considérables. Ibrahim-Bey ayant 
voulu le secourir, fut mis en fuite; son camp 
resta au pouvoir des FraIH;ais, et leur procura 
un butín imrneuse. Les soldats eurent beau
coup a souffrir en traversant le désert, mais 
ils voyaient lenr général marchant a leurs ca
tés, Suppol'tant, avec une sallté (Mbile, les 
mémes privations, les memes fatigues, et ils 
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II 'osaient se plaindre. Hieutóton arri va a Gazah: 
on prit eette place a la vue de Djezzar-Pacha. 
et OH y trouva, cnmme aans le [ort d'EI-Ariseh, 
beaucoup de malériel et el'approvisionnements. 
De Gazah l'armée se dirigea sur Jaffa, l'anciennp 
.¡oppé. Elle y arriva le d ventase (3 marso,. 
Cette place était entourée el'une grosse nm

raí/le flanquéc de tours. Elle renfermait quatre 
mille hommes de garnison. Bonaparte la fit 
battre en breche, et puís somma le eomman
dant, qui pour toute réponse coupa la tete all 
parlernentairc. L'assaut fut donné, la placE' 
emporlée avec une audaee extraordinaire, et 

livrée a trente 11f'ures de pilIage et de massa
eres. On y trouva encore une quantité eonsi
dérahle d'artillerie et de vivres de toute espece. 
JI restait qnelgues mille prisonniers, qU'OIl 

He pUl/vait pasenvoyer en Égypte, paree qU'OB 

n'avait pas les moyens ordinaires de les faire 
escorter, et (PI'OH ne vOlllait pas renvoyer ;1 

I'ennemi, dont ils allraicnt grossi les rallgs. 
Bonaparte se décida a une !1H'sure terrible, 
et qui est le senl acle cruel de sa vico Tran'i
porté dans un pays barbare, il en avait iuyu
lonlairement adopté les m(~urs: il tit passer 
;m fil de J'éppp les prisonniers q!li lui re~taient. 
L'arm(~e consormna :wec o!Jpissallce, rnais avec 
une psppce d'pffl'Oi, J'exéclltioTl qui luí était 

x. ~6 



commamlée. Nos soldats prirent en s'arretallí 
;{ Jaffa les germcs de la peste. 

Ronaparte s'avaw::a cl1suite sur Saint-Jean
.1' Acre, l'ancicnne Ptoli'mals, situé :m pied dll 
mont Carmel. C'(~tait la seule place qui put en
core l'arn'ter. La Syrie était a llli s'il pouvait 
l'enlever. l\1ais Djezzar s'y étaít enfermé avec 
l:outC's ses ríchesses et une forte garnisoll. JI 

comptait sur l'appui de Sidney-Smith, qui 
croisait dans ces parages, ct qui lui fournit des 
ingénieurs, des canonniers et des munitions. Il 
devait d'ailleurs etre Lientót secouru par l'ar
mée turquc réunie en Syrie , qui s'avan(,'ait de 
Damas ponr franchir le Jourdain. llonaparte se 
hata d'attaquer la place ponr l'enleyer comme 
celle de Jaffa, avant qu'elle fut rellforcée de 
llouvelles troupes, el que les AJlglais eussent 
ie temps d'eu ped"ectiollflcr la défense. On 011-

\'rit allssitót la lrallcbée. MallIcllreus('fl]Clll. ]':11" .. 

tiUerie de siégc. (fui dev:¡i¡ vCllÍr par· mer cl'A

Jexancll'ie, 3vait été Clllcvóe par Sidney-Smith. 
On avait pour toute artilleric de siége et de 
campagne, une caronade de trcntc-denx, (luatre 
pi¿,ccs de douze, hllit obusiers, et llIlC tren

taille de pieces de qualre. On rnanquait ele 

hOlllets, mais OH imagilla uu moyen de s'en 
procure!'. On faisait paraitre sur 1;1 plage (lud
(files cavalicrs: ~l el'He \'111' Si,llln.·~'milh fai-
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sait un feu roulant de toutes ses batterics, et 
les soldats, auxquels on donnait cinq sous 
par boulet, allaicnt les ramasser au milieu de 
la canonnade et eles rires universels. 

La trauchée avait été ouverte le 30 ventase 
(20 mars). Le général du génie Sanson, croyant 
ét1'e arrivé dans une reconnaissance de nnit 
au pied da rcmpart, eléclara qu'il n'y avait ni 
contrescarpe ni fossé. On crut n'avoir a prati
quer qll'une simple breche et a monter en
suite it rassant. Le 5 germinal (25 mars), OIl 
fit breche, on se pl'éscnta a l'assaut, et OH fut 
arreté par unc con tres carpe et un fossé. Alors 
011 se mit sur·le-champ a minero L'opératioIl 
se faisait sons lc feu de tous les remparts et 
de la belle artillerie que Sidney-Smith nous 
avait cnlevée. Il avait dOllné a Djezzar d'exccl
lents poiutcurs allg\ais, el un ancÍen émigré, 
Phélip\watlx, officier !In génie d\fIl g1'alld mé
l'ite. La miue sauta le K germillal (28 ma1's) , et 
ll'emporta qll'lIne pa1'tie de la contrescarpe. 
Vingt.cinq grcnadiers, a la suite dI! jeune 
l\Tailly, monterent: a l'assaut. En voyal1t ce 
hrave officicr püsel' une {~chelle, les Turcs 
f\lrent épouvantés, mais :\'Iailly tomba 1l10rt. 
Les grcnadiers furcnt alors (kcouragés, les 
Tlll'CS revinl'ent, del!x bataillons quí suivaient 
fUl'ent accllcillis par une honible fusillac1c; 

')() 
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Icur eommandant Laugier fut tué, et I'assalft 
manqua encare. 

Malhcurcusemcnt la plaee venait de recevoil' 
plusiellrs mille harnmes de renfort, lIlle 

grande quantité de canormiers exercés a l'en
ropéCllne, el des rrmllitiollS immenscs. C'étai¡ 
un aralld sié.!2"e ú exécuter avec trcizc millf' 

u v 

hommes, el pl~sqlle sans artilleric. Ji 61Iai: 
ouvr!r un llouveau puits de mine pOUl' faire 
sauter la contrescarpe entiere, et eommencer 
un autre cheminement. OIl était au 12 ger
minal (1 er avril). Il Y avait cléjá dix jours d'em
ployés dcvant la place; on annoI1<;ait l'ap
proche de la graude armée turque; il rallait 
poursuivre les travaux et eotlvrir le siégc, et 
tout cela avec la seule arméc d'expédition. Le 
général en chef ordonna qll'on travailltit saIlf; 
relache a miner de notlveau, et détacha la di
visioll Kléber vers le Jourdain, pour en dis
puter le passage ú l'arméc vcnallt de Damas. 

ectte armée, réunic aux peuplades des rnOll
tagnes de Naplollse, s'élevait a environ vingt
cinq mille hommes. Plus de douze mille cava
liers en faisaient la force. Elle trainait un ba
gage imn::.ense. Abdallah, pacha de Damas, en 
avait le commandement. Elle passa le JOllrdain 

au pont d'Tacollb, le 15 germinal tI¡ avril \. 
Jnnnt. ::lVf'C I'a\'allt.gank t!(, KI{·jw{', (orle de 



Cillq cents hommes au pll1s, rencontra les 

avallt - gardes turqlles sllr la roule de Naza

reth le 19 (8 avril). Loill de reculer, il brava 

harclimenl l' eIlllcmi, et, formé en carré, cou

vri t le champ de bataille de morts, et prit cinc¡ 

drapeallx. l\lais obligé de dc!er al! nombre, il 

se replia sur la division Klébel'. CeIle-ci s'a
V311(:ait, et hatait sa marche pour rejoinc1re 

Junot. Honaparte, instrtlit de la force de I'en

nemi, se détacha avec la division Bon, pou!" 

sOlltcnir Klébcr, et livrer une bataillc déci

sive. Djezzar, qui se concertait ayec l'armée 

guí vcnalt le débloquer, vonl u L faire une so1'

tie; mais, mitraillé ~t outrance, il laissa 1105 

ouv1'agcs couvcrts de ses morts. llonaparte se 

mit aussitót en marche. 

Rléber, avec sa division, avait déLouché dans 

les plailles gilí s'ételldent au pie n rln mont 

1'habor, nO/l loin du village de Foulí. Il avait 

eu l'idée de surpreClflr·c le camp tnrc pewlant 

la Huit, mais iI était arrivé trop tanl pOllr y 
réussir. Le 27 germinal (16 avriI) al! matin, iI 
trouva toute l'arméc turqlle en batail1e. Quillze 

mille fantassins occllpaiellt le village de FOllli, 

plus de clOllZ(' mille cavaliers se déployaient 
dans la plaine. Kléber avait a lwjne trois mille 

[1.lIlassills en carré. Toute cett~ c<l.vaIerie s'é

hran la et fomli L :iUl' nos carI'i's. J amais les Frall· 



~'ais u'avaient Vll tant de cavalicrs caracolcr, 
charger, se mOllvoil' dans tOllS les sens. lis con
serverent 1(~Ul' sang-fruid accollt umé, et les 
recevant a bout portant par un fen terrible, 
ils en abattirent á chaque charge un nombre 
considérable. Bientót ils eurent formé aulour 
d'ellx un rempart cl'homlllcs et de chevaux, et 
ú l'abrí de cet horrible ahattis, ils purent I'(~
sister six heurcs de suite a toutc la furie de 
leurs ad versaires. Dans le moment Bonaparte 
débouchait du munt Thabur avec la division 
Bon. Il vit la plaine couverte de fen et de fu
mée, et la bra ve divisiol1 1\.1(-1)('1' résistan t, a l'a
bri d'ulle ligne ele cadavres. Sur-lc-champ, il par
tagea la division qll'il amenait ('11 deux carrés; 
ces deux carrés s'avancerent de mani(\rc á for
mer un triane-Ie úlnilatéral avec la div isiol1 Klé-

u 

ber, et mirent ainsi l'enllemi au JIliliell d'eux. 
lIs marchc1'ent en silence, et san5 donncr aUClln 

signe de leuI' approche, jUSqll';'¡ \lIle ccrtaine 
distance : pllis tout-a-collp BOllaparte fit tirer 
un coup de canon, et se montra alors sur le 
champ de bataille. Un fen épol1vantable par
tant aussitot des trois extrémitt~s de ce triangle , 
assaillit les Mameluks qni útaicnt au milicll, 
les fit tourbillonner sur eUX-lllt~rneS, et fuir ('O 

clésordrc dans toutes les directiuns. La divÍ
sioll Kléber, redollblant (l'ardelll' a ectte Vll{', 
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,,'¡"law,:a sur le villagc de Fouli, l'(,llleva ;t la 

balOlmette, ct fit un granll carnage de l' cnnc
lUi. En un instant toute cette l1Iultitudc s'{:

coula, el la plaille ne fut plus COl/verte que 
de morts. Le camp turc, les trois quencs tIll 
pacha, quatre ccnts chameaux, un butin im

mCllse, deYlnrell! la prole des Frau\,ais. }1urat, 

¡)lad sur' les bords dlt Jourdain, tua 11tl grand 

:lumbre de fllgilifs. Eonaparte Gt brúlcr tous 

les villagcs des NaplousillS. Six mille Fl'anc;:ais 
avaient détruit cctte armpe, que les habitauts 
disaiellt illIlombrablc comme les étoiles du cíel 
el fes sables de la mero 

l)endant cet intel'valle, on n'avait ccssé de 

lIIiner, de contre-miner autolll' des lllUl'S de 

Saillt-Jean-d'Acl'e. On se disputait un terraíll 

!Jouleyersé par l'art des siéges. Ll y avait \lIl 

Ulois pt dCllli qu'OIl était devant la place, on 

;¡ vai! t('l1ll; bcauconp d'assauts, rcp()usst~ beau

coup de sortÍes, tll(' ]W:!UCOllp de monde ú 
l'cllll('Illi; mais Illalgl'é de continue!,; avallta·

gcs, on faisait d'irréparaLles peltes de temps 

('t d'hommes. Le 18 floré al (7 mai.), il arr! va 

dans le port d'Acre un renfort de douze miUc 

hornmes. Bonaparte, calculant qu'jls ne pour

raient pas etrc débarqués avant six hCllres, 

rait sllr-]c-cltamp jOller lIlIe pil~ce de vingt
tluat!'!' sur 1lI1 pan ti!' Illlll', (·'dait ;', la tlroít!, 
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du point ou depllis qnelque teUlps OH dé
ployait tant d'efforts. La nuit verllle, on monte 
a la breche, OH envahit les travaux de l'en
ncmi, OH les combIe, OH ellcloue les pieces, 
Oll égorge tout, enün on est maitre de la 
place, lorsque les tl'OllpPS déharquées s'avan
cent en bataille, et présentent une masse ef
frayante. Hambaut, qUÍ cOllmwndait les pre
miers grenadiers montés a l'assaut, est tué. 
Lannes est blessé. Dans le meme mament, 
l'ennemi fait une sortie, prend la breche a 
revers, et coupc la n'traite aux braves qui 
avaient pénétré. Les uns pal'viennent a res
sortir; les autres, prcnant uu partí désespéré, 
s'enfuicnt dans une mosquée, s'y retrallchellt, 
y épllisent leurs dernieres cartollches, et sont 
préts a vendre cherement leur vie, lorsque 
Sidney- Smith, touehé de tant de bravollre, 
leur faít accorder une capitulation. Pendant 
ce tcmps, les trollpes de siége, marchant sur 
l'enncmi, le ramenent dalls la place, apres 
en avoir fait un carnage épauvantable, et lui 
avair enlevé huit ccnts prisonniers. Bonaparte, 
obstint~ jusqu'a la furcur, dOIlIlC deux jours 
de repas a ses troupes, et le 21 ( 10 mai) 01'

danne un nouvel assaut. On y monte avec la 
nH~me bravcJllre, Oll escalade la breche; rnais 
o/l Ile peut [las la dépasser. II y avait toute 
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HIle arm~e gardallt la place et défenclant tou
tes les rues. Il fallllt y renoneer. 

Il y avait deux mois qll'on était devantAere, 
OH avait fait des pertes irréparables, et il eut 
été impruclent ele s'exposer a en faire davan
tage. La peste était dans eette ville, et 1'ar
mée en avait pris le germe a Jaffa. La saison 
des débarquements approehait, et OH anuon
¡¿ait l'arrivée d'une armée tllrque vers les bou
ches du Nil. En s'obstinant davantage, Bona
parte pouvait s'affaiblir, au point de ne pouvoir 
repousser de nOllveallx ennernis. Le fond de 
ses projets ótait réalisé, puisqu'il avait détruit 
les rassemblements formés en Syrie, et que de 
ce coté il avait réduit l'ennemi a l'impuissanee 
d'agir. Quant a la partie brillante de ces me
mes projets, quant a ees vagues et merveil
le uses espéranees de conquctes en Orient, iI 
faIlait y r{'Boneer. JI se déeida enfin a lever le 
siége. ~Iais son regret fut tcl, que, malgré sa 
destinée iIloBle, on lui a entendu répéter sou
vent, en parlant de Sidney-Smith : Cet IlOmme 
m'afait manqller ma farfUlle. Les Druses, qui 
pendant le sipge avaient nourri l'armée, toutes 
les peuplades emlemies de la Porte, apprirent 
sa retraite avec désespoir. 

II avait commeneé le siége le 30 vcntose 
(20 mars), ¡Ile leva le J er pl'airial (:w mai) : iI 
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y avait employé deux mois. Avant de quiUel" 
Saint-Jean-d'Acre, il voulut laisser ulle terri
ble trace de son passage : il accabla la ville de 
ses ftmx, et la laissa prcsqne réd ti ite en cen
dres. Il reprit la route du désert. Ji avait perdu 
par le fen, les fatigues oa les rnaladies, prós 
du tiers de son armée d'exp¡~dition, (,'est-a
dire environ qualre mille homllws. 1/ crnme
nait clollze cellts blessés. Il se rnit en mardw 
ponr repasser le désert. 11 ravagea sur sa ronte 
tout le pays, et y imprima une profolldc ter
reur. Arrivé a JaITa, iI en fit sauter les fortifi
catioIls. Il y avait la une amLulallce potlr mis 

pestiférés. Les emportcr était impossible : en 
11e les emportant pas, OH les laissait exposés 
a une mort inévitable, soit par la maladie, soit 
par la faim, soit par' la cruautó de l'ellllcllli. 
Aussi Bonapa1'te dit-il au m{~dccill Desgenettl's, 
(IU'il y aurait bien plus d'hmuallit<S ú lcm ad
ministrer de l'opiltm, CJu'a leur JaisseJ" la vie; 
a quoí ce médecin fit crtte rt~pOIlse, fort van
tée : IJfon métier est de les guérir, el IZon de les 
tuero On ne leur administra point d'opil1m, ct 
ce fait servit a p1'opager une calomnie indigne, 
et aujourd'huí clétruite. 

Bonaparte rentra enfin en Égyple ap1','.5 une 
expédition de pres de trois mois. 11 était tcmps 
<111'11 y arrivat.· L'esprit d'iusml'('l'tiulI s't'~(ait 
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rt:pandn dan s tout le Delta. Un impostelll', 
qlli s'appclait l'ange EI-Mohdhy, qui se llisait 
invulnérable, et qui prétendait chasser les 
Fran~ais en soulevant de la poussierc, avait 
réuni quelques mille insurg{s. Les agents des 
Mamclnks l'aidaient de leur COllcours; ii s'était 
emparé de Damanhüur, et en avait égorgé la 
garnisüll. Ilünaparte envüya un détacbement, 
qui dispersa les insurgés, et tlla l'ange invlll
nérable. Le troublc s'était communiqué aux 
diffórentes provinccs du Delta; sa présence 
ramena partout la soumission et le calme. Il 
orclonna au eaire des reles magnifiques, pour 
célébrer ses triomphes en Syrie. n n'avouait 
pas la partie manquée de ses pro jets, mais iI 
vantait avec raison les nombreux combats li
vrés en Syrie, la belle baLaille dll mont Tha
bol', les vengcauces terrihles exercées contre 
Djczzar. Il répandit de nonvclles publications 
aux hahitants, dans lcsquelJes il lenr disait 
qu'il était dans le sccret de lenrs pens(~es, et 

devinait leurs projets a l'instant oú ils les for
i!laicnt. Ils ajouterent foi ~l ces étranges pa
roles <Iu sultan Kehir, et le croyaiellt pl'ésent 
;¡ toutcs leurs pensées. Honapartc n'avait pas 
seulemcnt á coutenir les habitants, mais eo
core ses généraux el l'armée elle-nll~me. Un 
llléColltclltement sOl/re! y régnait. Ce rnécon-
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tenLement ne provenait ui des fatigues, ni des 
dallgers, ni sllrtollt des privatiollS, car l'arm{e 
ne manquail de rien, mais de l'amour ~lll pays, 
quí poursuit le Fran<{ais en lous lieux. 11 y avait 
un an eutier qll'on était en t~gypte, et dejmis 
pres de six mois on n'avait auellDe nouvelle 
de Frailee. Aueun navire n'avait pu passer: 
lIlle sombre trislesse dévor'ait tOllS les cO~lIrs. 
Chaqlle jour les oftleiers et les généraux de
mandaient des congés pOOl' I'epasser t'H Eu

rope. Bonaparte en accordait pea, OH bien y 
ajoutail de ces paroles qll'on redoutait cornme 
le déshonneur. Berthier Illi-nl~me, son {idele 
RCl'thier, dévoré d'une vieille passioll , demaIl
dait a revoir J'Ilalie. 11 fut honteux pour la se
cou.?e fois de sa faiblesse, et rellOlH:a a partir. 
Un jour, l'armée avait formé le projet d'ellle
ver ses drapeaux du Caif(~, el de marcher sur 
Alexandrie pour s'y embarquer . .l\1ais elle n'en 
eut que la pensée, ct n'osa jarnais hl'aver son 
général. Les lielltenants de BO\laparle, qui 
dounaient tOllS l'exemple des murmures, se 
taisaient des qu'ils étaient devallt lui, et pliaient 
sous son ascendant. Il avait eu pllls d'Ull clé
melé avec Kléber. L'humeur de celui-ci ne 
veuait pas de découragcrnent, mais de son in
docilité accouturnée. lis s'étaient toujours rac
cornmodés, cal' BOllaparte airnait la gralld í < 
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ame de Kléber, et Kléber était séduit par le 
génic de Ronaparte. 

On était en prairial (juill). L'ígnorance des 
événements de l'Europe et des désastres de la 
France était: toujours la memc. On savait seu
lement que le contillent était dans une vérita
ble cOllfllSioll et qu'unc Ilouvellc gllerre était 
inévitabJe. Bonaparte attendaÍt impatiernment 
de nouveaux détails, pour prelldre un parti, 
et retourner, s'il le fallait, sur le premier 
théatre de ses exploits. Mais avant, iI vOlllait 
détruire la seconde armée turque, réunie a 
Rhodes, dont OH annoIH;ait le débarquement 
tres-prochain. 

Cette armée, montée sur de nomhreux trans
ports, el escortée par la division naval e de Sir!
ney-Slllith, pamt le ~d messidor ( 11 juillet) a 
la V!le t!'Alexalldrie, et vint mouiller a Abou
kir, la meme rade 011 notre escadre avait été 
détruite. Le point de débarquemeIlt choisi par 
les Anglais était la presqu "ile qUÍ fel'me cette 
rade, et qui porte le me me nomo Cette pres
qu'ile étroite s'avancc entre la mer et le lae 
Madieh, et víent se terminer par un fort. Ro
naparte avait ordouné a Marmont, qlli com
mandait a Alexandrie, de perfectionner la 
défense clu fOl't, et de dPtruire le vilIage d'A
hOllkir, plar(' tOllt alltollI'. ]\Jais, au lien de 
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détruire le village, on avait voulu le con ser
ver pour y loger les soldats, et on l'avait sim
plement elltollré d'llne redollte pour le pro
téger du coté (le la tl~rre. J\1ais la l'eJoute, lle 

joignant pas les deux hords de la mer, ne 
présentait pas un ollvrage fermé, et a~s()ciait 
le sort dll fórt a celui d'un simple ouvrage de 
campagne. Les Turcs en effct débarqllérent 
avec beaucoup de hardiesse, abo1'derent les 
retranchements le sabrc au poing, les enleve
rent, et s'empa1'erent du village el' Aboukir, 
dont ils égorgerent la garnison. Le v ¡!lage pri~, 
le fo1't ne pOllvait guere tenit', el fllt obligé 
(le se rendre. JVfarmont, eomm:mdant a Alexan
drie, en élait so1'ti a la léle de douze cents 
hommes, ponl' cou1'ir an SeCOllI'S lles t1'oupes 
cl'Aboukir. Mais, apprenant que lesTmcs étaient 
débanlués en llombre considérable, 11 11'osa 
pas tenter de les jeter ~ la mer par une atta
que hardic. n nmtra dans Alcxallrlric, et les 
laissa s'étaLlir tranqnillcment dans la prcsqu'ile 
d'Aboukir. 

Les Turcs étaient a peu prés dix-llIIit mille 
hommes rl'illfallte1'ie. Ce n'étaient pas de' ces 
misérables felbhs qui composaicnt l'illf;mterie 
des J\Iamclnks; c'étail~llt de braves janissaires, 
portant 1In fnsil sans ba'iormette', le rejdant 
ell baIldolllit~re sur lellr dos guand ils avaiellt 
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bit feu, puis s\:~lan<;allt sur l'ennemi le pis
tolet et le sabre a la main. Ils avaient une ar
tillerie nombrellse ct bien servie; et ils étaient 
dirigés par des officiers :\nglai5. Ils manquaient 
de cavalerie, car ils avaien t a peine amené troi5 
cents chevanx; mais ils attendaient l'arrivée 
de Mourad-Bey, qui devait cluitter la Haute
Égyptc, Jongcr le désert, traverser les oasis, et 
venir se jeter a Aboukir avcc deux a trois milIe 
Mameluks. 

Quand Bonaparte apprit les détails du dé
barqucmcnt, il quitta le Cairc 5ur-le-champ, 
et fit du Caire ~l Alexandrie une de ces mar
ches extraordinaire5 dont ii avait donné tant 
d'exemples en ltalie. Il emmenait avec lui les 
divisions Lannes, Bon et J\Iurat. Ji avait 01'

donné ~l Desaix d' évacner la Haute-Égypte, a 
Klóbe¡' pt Hégniel', qui étaient dans le Delta, 
d(~ se rapprochcl' d'Aboukir. Il avait choisi le 
point de Birket, illtermédiairc entre Alexandrie 
et Abollkir, ponr y concentrer ses forees, et 
manrenvrer suivant les cireonstances. Il crai
gnalt qll'une arméc anglaisc ne fUt débarquée 
avcc l'armée turque. 

Mouracl-Rey, suivant le plan convenu avec 
J\lllstapha - Pacha, avait essayé de deset'ndre 
clans la nasse-l~:gypte; mais reneolltré, battu 
par MlInt, il avait l:l~; obligé de regagner le 
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désert. Il ne restait a combattre que l'arméc 
turquc, privée de cavalerie, mais campée der
riere des retranchemcnts, et disposée á y l'é
sister avec son opiniatreté accoutumée. Bo
na parte , apres avoir jeté un coup d'ceil sur 
Alexandrie, et sur les beallX travaux exÉ'cuh;s 
par le colonel Crétin, apres avoi" rt"primalHlé 
son lieutenant Marmont, qui n'avait pas osé 
altaquer les Turcs au moment dn débarqne
ment, quitta Alexandrie le G thermidor ( 24 
juillet ). Il était le lendemain 7 a ]'entrée de 
la presqu'ile. Son projet était d'aborrl d'en· 
fermer l'armée turque par des retranchement5, 
et d'attenclre, pou!' attaquer, l'arrivée de toute5 
ses divisions, cal' il n'avait SOllS la main qne 
les divisions Lannes, Bon et Murat, environ 
six mille hommcs. Mais a l~ vue des disposi
tions faite S par les Turcs, ii changca d'avis, et 
résolut de les attaquer sur-le-champ, espéraIlt 
les renfermer dan s le village d'Aboukir, et les 
accabler d'obus et de bombes. 

Les Tnres oeeupaient le fond de la pres
qu'ile, qui est fort étroite. Ils étaient couvel'ts 
par deux lignes de retranehements. A une 
demi-lieue en avant dll village d'Aboukir, oú 
était lcur eamp, ils avaient occupé clellx ma· 

melons de sables, appuyant l'un a la mer, 
l'autre an lae de ::';ladieh, et formant ainsi lenr 
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druite et leur gaut~he. Au centre de ces dellX 

mamelolls était un Yillage, qu'ils gardaielll 
aussi. lb avaient tuil!e homllles au mamelon de 
<Imite, deux llliJle ú celui de gauche, et trois 
á quatre mille llOmllles dalls le villagc. Telle 
étClit leur premit"re ligue. La seconde était au 
village meme d'\.lJOukir. Elle se composait de 
la rcdulJte constrLlite par les Franyais, et se 
jojgnait ;1 la mer par deux boyaux. [[s avaicnt 
placé b. leur camp priucipal et !(~ gros de lcurs 
forces. 

Bonaparte fit ses <lispositions avec sa promp
titllde et sa précisioll accoutumées. Il orclonna 
au général Dcstaing de marcher avec quelques 
bataillons sur le mameloll de gauc}¡e, oú 
étaienl les mille Turcs; a Lannes, de marcher 
sur le rnameloll de droite, ou étaient les deux 
mille autres, et a :l\Iurat, qui était au centre, 
de faire filer la cavalerie sur les dcrrieres des 
deux mamelOllS. Ce~ dispositions SOllt exéCll
tées avec UIlC graude précision : Destaing 
marche sur le mamelon ele gauchc, et le gra
vit hardiment; :Murat le fait tourner par un 
escadron. Les Turcs, a eette vue, abandon-
11ent leur poste, rencoutrent la cavalerie qlli 
les sabre, et les pousse dans la mer, oú ils ai
men! miellx se jelel' quc de se remIre. Vers la 
droj te, la IlH~rne 0pc'rat iOIl s 'cxéclI le. Lallnes 

.~ , 
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aborde le!'. deux mille l\lamclllk!'.; Murat k~ 
lourne; ils SOllt {~galement sabr{,!'. <'t jctés d:H1~ 

la mero Destaing et Lannes se portent CllSlli!c 

vers le centre, formé par un village, el: I'atta

'lllent de front. Le!'. TUfes !'.'y défendent bra
vement, comptant sllr UlI secours de la secolldp 
ligne. Une colonue, en eEEet, se détache dll 
camp d'Ahonkir; mais J\10rat, qoi a c1éjú fiV, 
snr le derrierc dll village, sabre eette colonne. 
et la repousse dans Aboukir. L'infanterie dI' 
nestaing et celle de Lannes entrent au pa!'. de 
charge dans le village, en ehassent les Tures, 
qu'on pOlls!'.e dans tontes le!'. directiolls, d 

qui s'obstinallt toujours a ne pas se remIre, 
n'ont pour retraite que la mer ou ils se noieut. 

Déja quatre a cinq mille avaient péri de eette 
maniere; la premiere ligne f>tait emporlóe; le 
hut de Bonaparte était rempli, et il pouvait, 
resserrant les Tllrcs dans Abou"ir, les bOnJ

baropr, en attendant I'arrid'p de Kléher eL de 
Régnier. l\Iais iI vellt profiter ele son succes, 
et achever sa victoire a l'instant nH~me. A pres 
avoir laissé reprendre haleine a ses troupes, 
il marche sur la seconde ligne. La divisioll 
Lanusse, restée en réserve, appuic Lan I1('S et 
Destaing. La redoute qui couvrait Abollkir 
était difficilc a emportcr; elle rcnfcrmait neld· 

:. dix mille Tnres. Vers la droile. uu boyal! In 
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]OIgnait a la mer; vers la gauche, un autrp 
hoyan la prolollgeait, mais ::ians joindre tUllt
a-faít le lac Macli('h. L'espace uuvert était oc
cupé par l'crm('mi, et balayé par de nombreuses 
canollnier('s. Bonaparte, habitué a porter ses 
soldats sllr les plus formidables obstacles, les 
dirige sur la positioll cnnernÍc. Ses cliYisions 
d'infantcrie marchent sur le front et la droitp 
de la redoute. La cavalerie, cach0e dans [!JI 

bois de palmiers, doit l'attaquer par la gallche, 
et traverser, SOtlS le fen des canonnitTeS, 
l'espace laiss(~ Ol/vert entre la. redoute et le lac 
Maclieh. La charge s'exécllte; Lannes et Dcs
taing poussent lenr brave infmterie ell avant; 
la 3?e marche l'armc au oras sur les rctran
chements, la I8e 

les tourne par l'extreme 
droite. L'ennemi, salls les attendre, s'avance 
a leur reneontre. Ou se joint corps a corps. 
Les soldats tures, arres avoir tiré leur coup 
de fusil et leurs deux coups de pistolet, font 
étinceler leuI' sabre. Ils veuJent saisir If>S ba'iolL 
nettes avec leurs rnains; mctis ils les ret;{oivent 
dans les flanes, avant d'avoir pn les saisir. On 
s'égorge ainsi sur les retranchements. Déja la 
1 se est pres d'arriver dans la reeJoute, mais 
un fell terrible d'artíllerie la repousse et la 
nmPlleau picd des ouvrages. Le brave Leturcq 
C'st llH" glorieusement PI1 yonlant se retirer le' 
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dernier; Fllgit~res penl un bras. :1\1lIrat, de 

SOl! coté, s'était avancé ayec sa cavalerie, pOllr 

franchir l'espace compris entre la redollte et 
le Iac l\Iadieh. }lIusieurs foís iI s' était l'l:lIld~, el 

avait refoulé l'ennemi; mais, pris (~lIlre les fel1x 

de la rcdoute et des canollllieres, il avait étl' 
obligé de se reployer ell arrién'.Qll ['1({tI eS-UDS de 

ses cavaliers s'étaient J1ll:mc avallcés jllsc¡n'allx 

fossés de la redollte; les efforts de tant de bl':IVCS 

paraissaient dcvoir etre impuissants. Bonaparle 

contemplait ce carnage, attendant le moment 

favorable pour revenir a la clIarge. Henrcuse

ment les Tllrcs, suivallt lellr lIsage, sortenl 

des retranchements pour venir coupn les tetes 

des morts. BOllaparte saisit cet instant, lance 

dellx bataillons, l'un ele la 22 e, l'alltre de la 
6ge

, qni marchent sur les rctranchements el 

s'en emparento A la droite, la IS" profite aussi 
de r occasion, et entre dans la reduule. J\I1IJ'al, 

de S01l cOté) ordollue UIle llouvclle chargc. 

L'IIIl de ses escadrons tr3\'erse eet espace si 

redoutable quí regne entre les retranchenwnts 

et le lae, el péllt~tre clans le village d'Aboukir. 

Alors les Turcs effrayés fuient de ImItes parts; 

on en fait un carnage éPOlI":Jlltahle. Ou les 

pousse la baloHnctte dans lPs reins, et OH les 

précípite dans la mero J\Iurat, a la tele de St·s 

c<l\'alicrs, péIH~tre dans lf~ camp de :;\'lllsl;¡pha-
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Paella. Cellli-ci, saísi de dl~Sespoil', pl'ClH] UII 

pistolct, et le tire sU!' Mlll'at qll'il blesse lége

J'(~meBt, Murat llli cOllpe deux doigts d'un coup 

de sabre, et l'envoie prisonn{er a Ronaparte. 
Les Tllrcs qni ne sout ni tuÉ's ni I10yés se re
tirent dans le fort d'Abol1kir, 

Plus de douzc mille cadavres flottaicnt sur 
l:ette mer d'Aboukir, qui naguere avait ét(~ 

C()II\'l'rt(~ des eorps de nos marins: deux 011 

t1'ois mille avaient pÓ'i par le feu OH le fer. 
Les allt1'es, ellfermés dans le fo1't, ll'avaient 

plus d'aut1'e re~source que la c1émence dn 
vaillquPlfJ'. Telle est celte extraordinaire ha

taille, ou, pOllr la premie1'e foís pellt- etre, 
dans l'histoire de la gllcrre , I'armée ennemie 

fut détrllite tOlft entiere. e'est '!<lIIS eeUe oc

casion que Kléber, arrivant a la fin du jour, 
saisit 130llaparte au Illilieu du corps, et s'écria: 

Général, vous étes grand comme le monde. 
AillSi, soit par J'expi'clition de Syrie, soit 

par la bataillc d'Aooukir, rÉgypte était déli
vréc, da moins momentaIlément, des forces 
de la Porte. La situation de l'armée fraw;,aise 

pOllvait etre regardée comme assez rassurante. 
Apres toutt~s IC's pertes qu'elle avait faites, elle 
comptait \ingt-ciIHI mil1c homrncs environ, 
lllais les plus braves et les miel1x commandés 

de fUllivers. Cha({llt~ jour devait la fai"e mieux 
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sympathiscl' avec les habitants, et cousC,llidcl' 
son établissement. Bonaparte y était de¡mis un 
an: arrivé en été avaut l'inondatiolJ., iI avait 

employé les prcmicrs lllomcnts,;l s' emparer 
d'Alexanorie et de la capitale, ee qu'il avait 
obteull par la b;1.taille oes Pyramides. Apres 
l'iHonda lion, et e11 au tomne, iI avait achevé la 
cOfHluete dll Delta, et confié á JJesaix la C011-

que te de la Haute - Égypte. EI1 hiver, il avait 
tenté l'expéditioll de Syrie, et dl~truit l'arméc 
turque de Djezzar au mont Thabor. Il venait, 
en été, de détrnire la seconde armt~e de la 
Porte;\ Aboul<ir. Le temps av;¡it done étó anssi 
bien employé que possible; el laudís que la 
victoire abandoHllait en EUI'ope les drapeaux 
de la France, elle leur rcslait íi(lcle en AfrirplC 
et en Asie, Les trois coulel!rs flottaient triom
phantes sur le Nil et le JOllrdain, sur les 
lieux mernes J'oú cst partic la religioJl du 
Christ. 

Bonaparte ígllorait eucore ce (luí se passait 
en France; aucune des dépeches du directo ir e 
ni de ses freres !le lui était arrivée: il était 
dévoré d'inquiétude. Pour tacher d'obtcnir 
quelqucs nouvelles , il fai~;ait croiser des Lricks 
;1Y<,C ordl'c d'arn;tcl' les vai:,seaux tI(' comrncrce, 
et de s'irlstruire par cux des ('·\'érh;l1l!'uts qui se 

passaient en Europe. H envoya un parlellll'll-
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la/l'(; ;t la tloltc tllrqtle, qui, sous le prélexlc 
de uégocier uu échangc de prisoIlniers, devait 
lacher d'obtellir quelques nouvelles. Siducy
Smilh aITeta ce parlementaire, l'accueillit fort 
bieu, el voyalll que B¡:maparte ignorait les 
désastres de la FraIlee, se fit uu malin pbisir 
tIe lui JouIler Hll paquet de tous les jOllrnallx. 
Le parlclllelltaire revint, et relllit le paquet ~I 

lJonaparte. Cellli-c1 passa une lluit entiere a 
Jévorer ccs fellillcs, et a s'instruire (le 'tollt ce 

l/ui se passait dans sa patrie. Sur-le-champ sa 
détcrminatioIl fut prise : il résolut de s'embar
(fucr secrett'mcut pULIr l'Europe, et d'essayer 
la traverséc, au risque d'¿lrc saisi en route 
par les flottes allglaises. U mallda le contrc
amiral CallLheaumc, et lui engoigllit de mettre 
les frégates le iUuiron et La, Carrere en élat de 

e ~ 

faire vode. H ne 6t part de son projet a per-
SOIllW, courllt au Cai!'(~ pour faire toutes ses 
Jispositions, rédigea une longue iustructioll 
pou!" Kléber, aue¡ ud il vunlait laiSSCl' le com
mandcmcnt de l'armée, et repartit aussitút 
apres pour Alexamlrie. 

Le :J fructidor (·22 aout), emmenant avec lnÍ 
DCl'thier, Lalllles, Murat, Amlréossy, l'IIar
JI]ont, Ih'rlhollet et Mouge, il se rcndit, es
c()r/(; dc qllclques-ulls de ses guidcs, sur une 

plagc écartée. <.2llclcl ues cauuts élaiellt prépa-
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rés; ils s'embarquercnt, et rnontercnt sur les 
deux frégates le ¡'J;fuiron et la Carrere. Elles 
étaient suivies d('s chebecks la RefJQllche et la 
Fortune. A l'instant meme on mit :'t la voile, 
pOllr n'étre plus au jour en vlle des croiseurs 
anglais. J\hlhcurcusement UlI calme survint; 
OH trembla d'élre sllrpris, (JI! vOldait rcntrer 
á Alexandrie; Honaparte Ile le \'olllut paso -

«Soyez tran(l'lilles, dit-il, nOllS passerolls.Jl
Comme César, il comptait sur la fortuue. 

Ce n'était pas, cornme on I'a dit, lme Uche 
désertion; cal' il laissait une :lrmée victoriellse, 
pour al1¡~r bravcr des dalIgcrs de tout gen re , 
et, le plus horrible de tow;, celui d'aller por
ter eles [('rs a Londres. C'était Hile de ces té
mérités par lesqllelles les grands ambitieux 
tentent le cíel, et auxqllc!!es ils doivenl ell
suite cette eonfiance immeuse, qlli tour á tour 
les éleve ct les précipite. 

Tandis que eette grande destinée était com
mise an basanl des veIlts Otl d'ulle rencontre, 
la victoil'C revcn;¡it SOtlS nos drapeaux en Eu
rope, et la répllblique sortait, par un sublime 
effort , des périls anxque1s non s venolls de la 
voir exposée. Masséna {~Iait tCJlIjours sur la li
gue de la Limmat, difffrant le momellt cI(· re
prendrc l'offensivc. L'al"lnée d'Jt;:die, aprcs 
avoir perdll la hataille de No"i, s'était dispcr-
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s(>e dalls l' A ppl1llin. Heureu~ement Sllwarow 

ne profitait pa~ mieux de la victoire de Novi 

qlW de celle de la Trebbia, et pcrdait dans le 

Piémol1t un temps (pie la Fl'allee employaít en 
pf(~parati[<;. Dans ce mornent, le conseil auli

que, aussi pcu eOJlstant dans ses phms (lue 

l'avait été le directoire, en imagina un fluí lIe 
pouvait manquer de changer la faee des évé

llcmcnts. Il {>tait jalollx de l'alltorité qlle Su
wannv avaít voulu exercer en !talie, et avait 
VII avec peine q1ll> ce général cut ('crit au roi 

de SanLtigne pour le rappeler (bns ses états. 
Lp cOll~('iI ;t1di([I1C avait des viles sur le Pié
mOllt, pt tellait ilCll pcarter le "¡{'lIX marpchal. 

De plus, il régnait pen d'acconl entl'e les 
Husses l't les Autrichiells, et ces raisolls ré

unies déciderent le conseil allligue a ehanger 

entii>remellt la distribution des troupes sur la 
lignc t!'opér;¡tion. Les Husscs É'taient mélés 

aux Autrichiens sllr les dcux Ihéiltres de la 
gucrre. Korsako[[' opér;¡it en Suisse avee I'ar

chidllC Charles, et Suwarow avee {,Iélas en Ita· 

lie. Le eonseil anliqne imagina de transporter 
l'archiduc Charles sur le Hhin, et Su\varmv en 

Stlisse. De cette lllauiére les dellX :1rmées l'US

ses dt'vaiellt agir tOlltes dellx el1 SlIis~:e. Les 

.\Iltrichiells devaieut aeir seuls su!' le Rhill; 
L' 

ils devaiclIt aussi ;¡gll' seuls en Italie, oú ils 
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allaient etre biellt6t rcnforcés par une lJOU

vclle armée, destinée a remplil' le vide laissé 
par Suwarow. Le comeil alllique donna pOllr 

raison de ce changcment, q u'il fallait faire 
combattre ensemble les troupcs de chaque na
tion; que les Russcs trouveraient en Suisse llUC 

tClIlpérature plus allalogue a leur clirnat, et 
L{ue le mouvclllent de l'archiduc Charles sur 
le B.hin seconderait l'expéditioll de lIollande. 
L'}tngleterre ne pouvait manquer d'approuver 
ce plan, car elle espérait bcaucoll p, pour l' ex
pédition de Hollande, de la présence de l'ar
chiduc Charles sur le Rhin, et elle n'était pas 
H\chée que les Russes, cntrés déjá a Corfou, 
et ayant le projet de s'emparel' de Malte, fus
sent écartés de Genes. 

Ce revil'ement, exécuté en présence de Mas
séna, était excessivement dangereux, el d'aiL
leurs iL transportait les ltusses sur un théatre 
qui ne lcur convenait pas du tout. Ces soldats, 
habitués á charger en plaille et á la LarOllllette, 
ne savaient pas tirer UIl coup de fusil; el ce 
qu'íl {aut par-dessus tout dans les illoutagllcs, 
ce sont d'habiles tirailleurs. Le conseil ~HlLiqlle 

q lIi, sui vant l' esprit des cahillets, faisai t pas
ser les raisons politiques avallt les raisons mi
litairc:" dd'clHlit á ses géllérallx de faire 1111(; 

,cuic oLjectiuu, et ul'llollna la rigoureuse exé-
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cutiun de ce plan, pour les derniers ]OllI'S 

d'aoút (milieu de fructidor). 
On a déjil. décl'it la configuratíon du théatre 

de la gllerre, et la dístriLntion des armées sur 
ce théatre *. Les eaux partant des Grandes-Al
pes, et tantot coulant eH forme de {leuves, 
tautot s~journant cn forme de la(;s, préscu
taient diff(''/'cntes ligues inscrites les unes dans 
les autres , commelH;:allt a droite contre une 
grande ehaille de montagnes, et allant finir a 
gallche, clans le grand f1euve tlui sépare l'Alle
magne de la Frauce. Les deux principales 
úaícllt cclles dn !tilín el de la Limm:.lt. Masséna, 
oLligé d'abandoIlIlcr eelle du Rhill, s'était re
plié sur eelle de la Lil1lmat. Il avait I1ll;me été 
obligé de se retirer un peu en al'riere de celle
ci, et de s'appuyer sur l' Albis. La ligne de 
la Limmat n'en séparait pas llloins les deux 
i!l'mées. Cette ligne se eomposait de la Lint, 

* <'¿UdqllC ,oin <¡ue jc mctte a mc l'cndl'c clair, jc n'cs
pe re pas [aire comprcndl'c les événelllcnts (1'1i yont slIi

Vl'e, si le lccteul' n'a pas sous les Y'cux IInc carte, queliruc 

illcompletc IJu'ellc ;,oit. Cependant ces événements sont si 

extraordinaircs, d on t décidé d'llnc maniere si positivc le 

salut oc la Frallcc, que jc les c!'ois dignes d'étre cOlllpris, 

et quc j'ellgag(~ le Icctcur i, eonsulter une ca rte. La plus 

mauvaisc carte de Sllissc sera encare sullisalltc pour sai
,ir I'cllscmJ¡!e des 0l'("raliolls. 
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qui nnlt contre les Grandes - Alpes, dalls le 
canton ele ClarÍs, et Sf' jette ensuite dans le }ac 
de Znrich; du ¡ac de Znrich; de la Limmat , 

qui sort de ce ¡ac á Zurich IlH~me, et va se jetel' 
cnfin dans LAar pres de Br'Uclc L'archidllc 

Charles était derriére b Limmat, de Brllck a 
Zurich. Korsakoff <'taÍt dcrriáe k bc de Zu
rÍch, attendant qn'oll lui assignM sa position. 
Hotze gardait la Lint. 

O'apres le plan convenll, l'archiduc, destiné 
aH nhin, de\'ait étre remplacé derriere la Lim
rnat par Korsakoff. Hotzc devait res ter sur la 

Lint, avec le corps autrichien dn Voralherg, 
afin de donner la main ;'1 Suwarow, arrivallt 

d'Ttalie. La question était de savoÍr quelle 

route 011 feraít prellclre a Suwarow. 1I avait á 
franchir les monts, et pOHvait suivre ¡'une ou 

l'autre des ¡ignes qni coupent la Suisse. S'il 
préférait p(~nétrer par la vaHée <In Hhin, il POII

vait, en traversant le SpJngen, se rendre par 
Coire sur le Hhill-Supérieur, et faire lá sajoIlc
tion ;1vec ITolzc. OIl avait calculé qu'il pourrait 
etre arrivé vers le 25 scptembre (3 vendé
miaire an VIH). Ce mOllvemcut ayait l'avan

tage de s'opérer loin des Fl'al1(;aÍs, hors de 
leur portée, et de ne dépelldre ainsi d'allcull 
accidento Snwarow pouvait égalemcllt prplldre 

1I11e aurre rOlln~, et au liea ele suivre la liglle 
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dllRhil1, cutrer par le Saint-Cothard, (!ans la 
\allée de la Heuss, el déboll eller par Sch ,yj lz 

dcrriere la ligne de la Lint, occupée par les 
Fraw:;ais. Cette marche ayait l'avantage de le 
porter sur le revers ele la Egne ennemic; mais 
il bllait traverscr le Snilll-Cothard occllpé par 
Lecourbe; iJ fitllait préparer un mouvement 
de Hotze all-deJú de la Lint, pOllr qu'il vlllt 
temlre la main a l'armóe arrivant du Sailll

Gothard; il fallait, pOII1' seconde!' ce mO!lVC

ment, une attaquc sur la Limmat; il fallait 

cn un mot 1IIle op(:ratÍoll gótlórale sur tOllte 

la ligue, et \lll a-propos, une précision diffi
ciles a obtenir, q uand OH agit a de si graneles 
distances, el en détachernents aussi llombreux. 

Ce plan, que les Russes rejettent sur les Au
trichicns, ct les Alltrich ¡ens sur les B.usses, 
1'ut néanmoins prt'Jéré. En conséquence une 

atfaque géllérale fut prescrite sur toute la li

gne, pOllr les dCl'lIiel's jours de septembre. Aa 
momcnt (jil SlIwarow débouchcrait du Saillt

Gothanl dans la valléc de la Reuss, Korsakoff 
devait attaquer au-dessons du lae de ZurÍch, 
c'est-it-dire ie long de la Limmat, et Hotzc au

desslls du lae, le long de la Lint. DellX des 
lientenants de JIotze, Linkell et Jellacbich, 

devaient péJlétrer dans le can ~Oll de Glaris, 

juselu'~1 Schwitz, el dOlllwr la maill a Suwarow. 
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La jonction générale une foís opérée, les ¡r(¡lI
pes réunies en Suísse allaient s'élcv('r a qllalr('
vingt miUc homm('s. Smvarow arrivait avec 
dix-huit millc; Hotzc en avait vingt-cinq, Kor
sa]wff trente. Ce demier ~lYait en rés('rve le 
corps de COlldé, et quelqnes milte Bavarois. 
~fais avant la jOllction, trente mille 50115 Kor
sakoff, et vingt-cinq millc sous Hotze, c'est-<1-
dire cillquante,cinq mil!e, se trO\1 vaient expos('s 
aux coups de toute l'arméc de Masséna. 

Le moment, en effet, oú l'archiduc Charles 
quittait la Limmat, et oú Suwarow n'avait pas 
encare passé les Alpes, était trop favorable 
pour que .l\Tasséna l1e le saislt pas, et l1e sort1t 
point enfln de l'inaetion qu'on ]uí avait tant 
reprochée. Son armée avait été portée a 
soixante-quil1ze mille hommes environ, par 
les renforts qu'elle avait rcc;us; mais elle devait 
s'étcndre du Saint-Gotharcl a BaJe, ligue ;m
mensc a couvrír. Lccourbe, formant sa droite, 
et ayant Cudín ct Molitor sous ses ordres, 
garclait le Saínt-Gothard, la vallée de la RCllSS 

et la Haute-Línt, ave e douze ou treize mille 
hommes. Soult, avec dix mille, occupait la 
Liut jusqu'a son embouchure dans le be de 
Znrich. Masséna, avec les divisions l\Iortier. 
Klein, Lorge ct Jlesnanl, formant llB total 
de trente-sept mille hammes, étaÍt dc\'ant la 



Limmat, de Zurich á Bntc1e La division Thu
r('au, forte ele neuf millc hommes, et la elivi
sion Chabran de huit, gardaient I'une le Va
bis, l'autrE' les environs de Bale. 

Masséna, quoique inféricur en force s , avait 
l'avantage de ponvoir réunir sa masse princi
pale Sllr le point essentjel. Ainsi jI avait trente
sept mille hommes devant la Limmat, qn'il 
pOllvaitjeter sur Korsakoff. Celui-ci vcuait de 
s'affaiblir de quatl'e mille hornmes, envoyés 
en renfort a Hotze, par derriere le Jae de Zu
rieh, ce qui le réduisait h vingt-six mille. Le 
corps de Condé et les Ravarois, qui devaient 
lni servir de réserve, étaient encare fort en 
arriere a Schaffouse. Masséna pouvait done 
lancer trente-sept mille hommes contre vingt
six-mille. Korsakoff battu, il ponvait se rejeter 
sur Hotze, I't apres les avoir tons denx mis en 
déroute, pcut-etre détruits, accabler Suwa
row, qlli arrivait en Suisse ave e l'espoir d'y 
trouver un ennemi vainen, ou du moins con
tenll dans sa ligne. 

Masséna, averti des projets des ennemis, 
elevan<;a d'un jour son attaque générale, et la 
fixa pour le 3 vendémiaire (25 septe,mbre , 799)
Depuis qu'il était retiré SUI' I'Albis, a quelques 
pas en arriere de la Limmat, le cours ele cette 
riviére appartenait ~l l'ennemi. n fallait le lui 



/'Illever par un passage : c'est ce qn'il se pr()
posa d'eX(~cllter avec ses trcllte-scpt llliJle 

hommes. Tandis qu'il aJ!ait opérer au-dessolls 
Ju Iae de Zurich, il chargea Soultd'opérer all

desstls, et de franchir la Lillt le l1léme jour. 
Les militaircs out adressó UIl reproche i\ :\las
séna: il Callait, disl'lll-ils, plulól allirer Suwa
l"OW eH Snisse que l'en éloigner : si dOlle, all 

líen de laisser LecollrLe se battre illutilelllent 

au Saiut-Gothard coutre Snwarow, J\1assélla 
l'eút réuni a Soult, il aurait Mé plus assurl~ 

d'accabler IIotze, et de franchir la Líll t. A II 
reste, comme le résilltat obtcllu fut allssi 
granel qll'OIl pOllvait le sOllltaiter, 011 u'a fait 

ce reproche a J\Iasséna que dans l'illtéret rigoll

reux eles príncipes. 
La Limmat sort dn lac de Zl1rich ~ Zurich 

llH~l11e, el coupe la ville en clellx partics. COll
fürmément an plan COIlVClIU avcc Jlotze et 
Suwarow, Kürsakoff se disposait ¿'¡ attaqller 
l\Iassélla, et pOllr cela il avait porté la lllasse 

de ses furces dalls la partie de Zurich qui est 
en avant de la Limmat. Il n'avait laissé que 
trois bataillons a Closter-Fahr, pour gardcr 11ll 

poillt oú la Limrnat est plus accessihle: jI 
avait dirig(~ Durasof ave e une dívisioIl pres 
de l'em]HJlIchllre de la Lilllmat dans l'Aar, 
pour veill"r de Cf' coté: mais sa masse, f(lrtt' 
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dI' díx-huit mille hommcs flll moills, était ell 

a\'3llt de la riviere, en sitllatioll offensive. 

J[asséna basa SOll plan sur cet état de cho

ses. II résoLut de masCluer vlutót Clue d'atta.
qucr le point de ZlIl'ich, Ol! Korsakoff avait 

massé SPS forces; pllis, avec une portior: con
sidérable de ses troupes, de ten ter le passage 
de ¡¡¡Limma! ;'t Closler-Fallr, point faibtement 

défcnt!n. Le passage opél'é, il voulait que 
eette division remoutút la Limmat sllr la I'ive 
oppos?e, et vlnt se placer sur IcS derrÍere;; de 

Zllrich. AloJ's il se proposait d'attacluer 1\..or
sakoff SlII' les dClIx riH's, et de le tenir enfer

mé dallS Zurich mellle. Des eOllséqucuces im
mC!Jses pouvaient résulter de cette dispositioll. 

:?Ilorticr avec sa division, qni étaít fortc de 
llllit mille hommes, ct occupaít la droitc de 
ce champ de bataille, fut dirigé sur Zuricll. 
Elle devait cOllleuir d'abord, }mis attaqucl' la 
masse rmse. Klein avec sa divisioll, qui était 

forte de dix rníllf~ hOlllmes, devait ~tre placé 
a Altstetten , entre le poiut de Zllrich et celui 

de Closter-Fahl', oú 1'011 al/ait tenter le pas

sage. Elle pouvait ainsi ou se porter devant 
Zurich, et donne!' secours a J\'Iortier contre la 
masse russe, OH courit, au point du passage, 

s'il était nécessaire de le seconder. ectte divi

sjoll rcnfcl'mait quatre Itlille gl'enadiers, et une 
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réscrve de 5uperbe cavalerie. La division Lor
gcs, avec une pal'tie de la division Mesnard, 
devait exécuter le passage a Closter·Fahr. 
Qllinze mille hommes a peu pres formaient 
cette masse. Le reste de la division .Mesnard 
devait faire des démonstrations sur la Basse
Limmat, pour tromper et reteuir Durasof. 

Ces dispositions, qui out f;lÍt l'admirarion 
de tons les critiques, furent mises a cxécntion 
le :3 vendémiaire an VIII (25 septembre J 799), 
a cinq heurcs du matin. Les apprets du pas
sage avaient été faits pres da village de Die
tilwn, avec un soin et HU secret extraordinai .. 
res, Des barqlles avaient été tralnées abras, 
et cachées dalls les bois. Des le matin, elles 
étaicnt a flot, et les troupes étaient rang(~es 

en silellce sur la rive. Le général Foy, illustré 
depuis comme oratenr, commandait l'artillerie 
a cette immortelle bataille. 11 disposa plrlsieurs 
batteries de maniere a protégcr le passage. 
Six cents hommes s'nmbarqnércllt harcliment, 
et arrivcrent sur l'autrc rive. Sur-le-champ ils 
fondirent sur les tirailleurs ennemis, et les 
disperserent. KorsakoH avait mis la, sur le 
platean de Closter-Fahr, 1TOis bataillons avec 
du canon. Notfe artillerie, supérieurcment 
dirigée, éteignit bientot les fellx de l'artillerie 
n\.~~e, t't protége;¡ If' passage slIccessif de natre 
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tl\':llll-ganle. Lorsquc le général Cazall ellt 
l'(~llni, aux six cents hommes qui avaient pass/o 
ks prcmiel's, un reJlfort suffisant, il marcha 
sur les trois bataillons russes qui gardaient 
Closter-Fahr. Cellx-ci s'étaient Iogés dans un 

lwis, el s'y défcnclircnt Dravemellt. Gazan les 
eUVI'loppa, et fut obligé de tuer prcsq!le 
j llsflll 'au dcrniel' hommc pour les déIoger. Ces 
i!'Ois baLail10ns détmits, le pont fut jeté. Le 

reste de la (livision Lorges et partie de la di
\isiOtl Mesnard passerent la Limmat : c'étaient 
,[uíu:l.e mille hommes portés au-dcla de la 
riviél'e. La brigade l~ontemps fut placée a 
i{egellsdorf, pour faire face a DUl'asof, s'il 
\uulait remonter de la Basse-Limmat. Le gros 
des troupes, clirigé par le chef d'état-major 

Oudinot, remonta la Limmat, pour se porte¡' 
o,m les derrieres de Zurich. 

Cette partie de l'0pú'atioll achevée, .\Iassl·
!la se reporta de sa pcrsol1llc sur l'alltl'C rive 
de la Limmat, pour veillcr au mouvement de 
ses aiIes. Vers la Basse-Limmat, Mesnard avait 
si Lien trompé Dnrasof par ses démonstrations, 
tple cellJi-ci s'était porté sur la rive , oú iI dé
ployait tous ses feux. A la droite, J\Iortier 
s'était avancp sur Zurich par W ollisllOfen; 
mais iI y avait rencontré la rnasse de 1\.orsa
'\Off, post(~c, COfllme O!l fa dit, en avant de 1'1 
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Limmat, et avait été oblig(~ de se replier. Mas
-;éna arrivant dans eet instant ébranla la divi
sion Klein, gui élait a Altstetten. 1I 11mbert, a 
la tete de ses ql1atre rnille grenadiers, marcha 
Sllr Zurich, et rétablit le combat. l\Iortier re
lIouvela ses attaques , el Oll parvint a renfer
mer ai11si les Russes dans Zuri ch. 

Pendant ce temps, Korsak()n~ chagriné d'en-
1 endre du canon sur ses derriéres, a vait rc
porté quelques bataillolls au-lIela de la Lim
mat; mais ces faíbles sccours avaient été in
ntiles. Oudinot, avec ses quinze milIe hommes, 
continuait a remonter la Limmat. Il avait en
levé le petit camp placé a Hong, ainsi que les 
hauteurs qui sont S[lr les derrieres de Zllrieh, 
et s'était emparé de la grande route de Vinther
thur, qui dOIme issue en Allemagne, et la 
seule par laquelle les Russes pussent se rc
tirer. 

La jonrni'c était preS(llle acheyée, et d'im
menses résultats étaient préparés pour le len
demain. Les Russes étaient enfermés dans Zu
rieh; Masséna avait porté par le passage a 
Closter-Fahr quinze mille hommes sur leurs 
derrieres, et plaeé dix-huit mille hommes oe
vant eme n était difficile qu'il ne leul" fit pas 
cssuyer un désastre. On a pensé qll'il aurait 
dú. an lieu de laic;~er la divj~ion Klpin dnant 
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Zurich, la porter par Closter - Fahr, derriere 
ceUe ville, de maniere a fermer tout-a-fait la 
route de Vintherthur. Mais il craignait qlle 
Mortier, restant avec huit mille hommes seu
lement, Korsako[f ne lui passat sur le corps et 
1Ie se jetat sur la Lint. JI est vrai que Korsakoff 
aurait rencontré Sonlt et Lecourbe; mais iI 
aurait pu rencontrel' aussi Suwarow, venant 
d'Italic, et on ne sait ce qui serait arrivé de 
celle singuliere combinaison. 

Korsakoffs'élait enfi!l aper<.;u de sa position, 
el avait porté ses trollpes dan s l'autre partie 
dí' Zurich, en arrié'e de la Limmat. Durasof, 

sur la Basse-Limmat, apprenant le passage, 
s'était dérobé; et évitanl la brigade Bontemps, 
par un détour, était vena regagner la routc 
de Vinthcrthur. Le lcndcmain 4 vendémiaire 
( 26 septembre), le combat devait etre achar
lié, car les Russes voulaient se faire jour, el 
les Fralll,'ais YOlllaient recueillir d'immenses 
troph{~es. Le combat COl1lm(,i](,~a de honne 
heure. La mallJellrell~e ville de Zll1'ich, cncorn
brée (l'artilleric, d'équipages, de blessés, atta
qllt~p de tous cótés, était cornme enveloppée de 
fellx. De ce coté-ci de la Limmat, l\lortier et 
Klein l'a\'aicllt aborcléc, et étaient pres d'y pé
nÜTer. Au-dcla, Ouclinot la serrait par clerriere 
d vOlllait fermer la rOllte;~ Korsakoff. CeHe 



rOl/te de Vintherthur, thé;jJre d\m comhat 
sanglant, avait été prise et reprise plusieurs 
foís. Korsalwff, songe:-ltlt en fiIl a se retirer, 
avait mis son illfall!erie ell t¡;te, sa cavaleric 
au centre, son artilierie pi ses ér¡ui pagps a la 

qneue. Il s'avancait ainsi formant Ulle long'lle 
, L 

co IOTllle. Sa brave illfanterie, chargeant avec 
fnrie, renverse tout elevant elle, et s'ouvre uu 
passage; mais quand elle a P;ISS(~ avcc UIle' par
tie de la cavalerie, les Fran<;ais revienncnt ú 
la charge, attaquent le reste de la cava1crie et 
les bagages, et les refoulellt jnsqlL'aux portes 
de Zurich. Au meme instant, Klein, l\Iorti('r 
y entrent de leur cóté. On se ba1. dans les rues 
L'illnstre et malheurcnx Lavater est frappé 
sur la porte de sa maisoll d'llne halle par tlll 

soldat suisse' ivre q ui luí mil son flJsil sur la 
poitt'ine ponr avoirde J'argeI1l; il tomha alleillt 

d\me blessure grave ;1 la cuisse dOllt il m01l

rut quelq ues ll10is a preso Enriu, to,,!: ce (} I ¡; 

é1ait resté dans Zllrich, est obligédc: mcttrc ba~ les 

al'mes. Cellt picces de canOll, tons les baga' 
ges, 1 es ac1ministrations, le trésor de l'arm(~c el 

cinc¡ mille prisonniers, deviennent la proie cItes 
Fran0ais. K-orsakoff avait eu en ontre lmit mille 
hommes hors de combat, dans c('tte IllltC 

acharnée. TI ui t et ci Ile¡ I'aisaient j rciz(~ mi 11(· 
l,pmmes penhh, c'('st,i1-din' la llloiti¿, di' SII(l 
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dClnée. Les grandes bataiHes d'Italie n'avaiellt 
pas présenté des résultats plus extraordinaires. 
Les cOlIséqllences pOll!' le reste de la campa·· 
gne ne devaient ras etre moins grandes que 
les résullats matériels. KOI'sakoff, avec treize 
mille hOlntlJeS au plus, se hata de regagnel'le 
Rhin. 

Pf>n<!ant ce tel1lps, Soult, chargé de passer 
la Lint au-desslls du lac de Zllrich, exécutait 
sa mission avec non moins de bonheur que le 
général en chef. 11 avait exécuté le passage en
tre Bilten d Hichenburg. Cent cinquante Lra
ves, porlall t Jeur fllsil sur leur tete, avaient 
trawrsé la l'iv iel'c a la nage, abordé sur l'au
trc rive, balayé les til'ailleurs, et protégé le 
débarquemellt de l'avant-garde. Hotzc, accou
fU sllr-le-champ au líen du danger, était 
tombé mort d'un coup de feu, ce qui avait 
mi:; le désordl'c d·ans les rangs antrichiens. 
Petrasc:h, Succ("dallt a Hotzc, avait en vain 
cssayé de rejetel' dans la Lint les corp~ qui 
avaient passé; il avait été obllgé de se replier, 
et s'était retiré précipitamment sur Saint-Call 
et le Hilin, en laissant trois mille pl'isonniers 
et du canon. De leur coté, les généraux JeIla
chich el Lillkeu, chargés de venir par la ITaute
Lilll. dalls le callton de Glaris, recevoir Sll
\Varow aJl débouché dlJ Saínt-Gothard, s'étaient 
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r('\irés en ;1pprell:llIt tOllS ces d(~sastr('s, Aimi 

pres de soixallte mille hommcs étaielltl'epOIIS

sés déja de la ligne dc la Limmat, au-deLt d(~ 

celle du Rhin, et repolIssés apres des perles 
immenses. Snwarow, quí croyait déboucllfT 

eH Suisse dans le flanc d'un cnnemi alt;¡qué ele 

tous cotés, et qui croyait décider sa déhtite en 

arrivant, allait trollver au corrtraire tous ses 
lieutcnants dispersés, et s'ellgager au milieu 
d\me armée victorÍeuse de toutes parts. 

Partí d'Italie avec dix-huit mille hommes, iI 
était arrivé au pied du Saint - Golllare! If' cill

quieme jour complémeutaire de ¡'¡ti I VIl ( ~>.J 

septembre ). TI aV<1it été obligé de démollter 
ses Cosaques ponr charger son arti Ilcrie sur le 
dos de leu1'5 chevaux, 11 envoya Jt()se\1lb(~rg 

avec 5ix mille lwmmes, pour tourner le Sailll
Gothard par Disentís el le Crispalt. Arrivé 1(' 
I

er vendémiail'e ( 23 septpmbre ) a Airo[o, ;'¡ 

I'entrée de la gorge dll S:1illt - Gothard, il )' 

trollva Gudin avcc ulle des hrigadcs de la di
\'ision Lccourbe, 11 se battit la aypc la dcr
nipl'c opini;\rreté; mais S(~5 soldats, mallvai~, 

tirenrs, ne saehant qu'avancer et se bire tller, 
tombaient par pelotons SOIlS 1(:5 baIles et les 

pierres, Il se décida ellfill a inqlliéter C;'udin 
sur ses flanes. ('Í il rohligca ;¡illsi ~t cédcJ' !;¡ 

f"orge jllSqu';'¡ l'it<"pital. (~lldil1 , par sa I'(,~i~; 



blltr.CTO!nt: \l¡~m;. f¡': r 

t:mce, avait dOllué :\ Leconrbe le ternps <1;> 

reeueillir ses troupes. Cellli - ei n'ayant gUl~rc 

sous sa main qlle six mille hornmes ne POII
vait résister a Suwarow qui arrivait avec (10117:(' 

mille, et a Rosemberg qui, transporté Mja :'t 
Urseren, en avait six mille sur ses derrieres. 

lljeta son artillerie dans la Heuss, gagna en

sllile la rivc opposée en gravissant des roehen; 

presqlJe jnaecessibles, et s'enfon<;,a dalls la 
vallée. Arrivé all-oelit d'Urseren , ll'ayant 

pllls Rosemberg sur ses derrieres, il rompit le 

pont dll Diable, et tua une multitude de RlIs

ses, avant qu'ils cussent franchi le précipice, 
en descendant dan s le lit de la Hellss, et en re

montant la rive opposée. Leconrbe avait flit 

aillsi ulle rptraite pied a pipe!, profltant (]e 

tous les obstacles ponr fatiguer et tuer un ~t 

11/l les soldats de Suwarow. 

L'artlH'e rllSSC arriva ainsi á Altorf, au fond 

de la yallée de la Heuss, accablée ele fatigues, man

qllanl devivres, et sillfndierr:-ll1ent affaiblie par 

les perles qll'elle avait faites. A Allorf~ 1:1 Heusó:. 

10mhe clans le lacde Luccrne. Si Hotze, sllivant 

le plan convellll, avait pu faire arrivcr Jella

chich et Linkell an - delá de la Lillt, jusqu':¡ 

Schwitz, il aUl'ait ellvoyé des bateaux pOlll' re

cpyoir Sllwarow Ú j'embolicllllre de la RCllSS. 

\Tai:; apl'(~s les (~v('II('mc¡¡ls <¡ni s'étaient passés, 
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SlIwarow He trouva pas une embarcation, et se 

vit enfenné dans une vallée épOllvantahle. C'é· 

tait le 4 vcndémiaire (?G septcrnbre), jour dn 

désaslre général sur toutc la ¡igne. Il ne lni 
restait el'autre ressourcc que de se jeter dalls 

le Schachental, et de passer a tl'avcrs des rnon

tagnes horribles, (lÚ il u'y ;1\ait allcnDe rOlllt~ 

traeée, pour péllélreJ' dans la vallée de .M uthen

tha!' 11 se [Hit en route le lendcmaÍIl. Illlf: pou

vait passer qu'un homme de front dalls le S(~Il

ticr qu'on avait a suivre. L'armée mit deux 

jours a faire cc trajet d(~qllelql1es licues. Le pl'c· 
miel' hornmc étaitdéjil il .Multen, quc 1(: demier 
n'avait pas CllCOI'C (luiué Altorf. Les prc'>cipiees 

étaicltt COll"crts d'éqllipagcs, dn chcv:mx, de 
soldats mourallt de tlim 011 de fatiglles. Arrivé 

dans la vallée de ::\Iulhelllhal, Suwa!'Ow pOllvait 

déboucbcr par Schwilz, l10n loin du lae de 

ZlIl'lCh, Ol! blen remollter la vall(~(", et par le 
13ragd se jeter sur la LínL. Mais do cútí': de 

Scll\\ilz, ~1asséna arri\".1it avcc la diyislOll ::'1101'

tier, el de i'autrc cúté ele .Dragd, était Molitol', 

qui occupait le c1éfilt~ du K.locntbal, vers lrs 

borcls de la Lint. Apres avoir dOllIlé deux jOlll'S 

de repos a ses trol1pes, Suwarow se (It'~cida ;t 
rétrogracler par le Bragel. Le 8 velldémiaire 

( 30 seplembre ) il se mil en marche; l\Iasséna 

l'attaquait en qtlCUC, tundis que de I'autre cúté 
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du Bragel, l\Iolitor lui tenait tete au défilt': du 
Klocnthal. Hosemberg résista bravement it 
tontcs les attaqlles de Masséna; mais BagratioIl 
fit de vaills efforts pour per.::er Molitor. 11 s'ou
vrit la ronte de Glaris, mais lle put pereer eeHe 
de \Vesen. Suwarow, arres avoirlivré des com
bats sanglauts et meurtrÍers, couré de toutes 
les routes, rejetó sU!' Glaris, n'avait d'antre 
ressolll'ce quP de remonter la vallée d'Engi, 
pOli!' se jeter dans celle du RIlin. J\Tais eette 
rOllte t'tait cnc()!'e plus affreuse que eelle qu'il 
rtvait parcounw. IL s'y déeida eependant, eL 

;¡pl'eS ql1atrc jolll's d'efforts d de souffrances 
Ínol!lcs, atlcigllit Coire el le nlJin. De ses dix
huillllille IwnJlnes, il ell avait it peine sauvé dix 
l1lille. Les caJavres ele ses soldats remplissaient 
les Alpes. Ce barbare, prétendu invincible , se 
retirait COl/vert de confusioll el plein de rage. 
En (l',illze jours, plus de vingt mille Russes el 

cinq ~l si\. :rúlle Autrichiens avaicnt succombt',. 
Les annécs pretes ~l 1l0US cllvahir l~taicnt dlJ.:';

sées de la SlIisse t't rejelées el! AlIemaglle. La 
coalition était dissoutc, cal' SU\yarow, init (~ 
COlltre les Autrichicns, I1C voniait plus servir 
avee eux. On peut dire que la Franee était 
sauvee. 

{: ¡vin; élcmelle ~l Masséna, qui Vl~lJaÍt d'exé-



cutel' l'une des plus beBes opérations dont l'llis-

10ire de la gllcrre fasse mcntion, et qui nou'i 

avait sallvés dalls UIl lI10rnent plll': p{'rillellx yue 

cellli de Valmy et Flcur\ls! 11 fant admirer les 

batailles grandes par la cOllception Oll le résul
tat ¡>oliti!lue; lIIais ilfaut cél(>brer surtout celles 

'lui sauvent. On doit l'admiration aux unes et 

la J'ecOTmaissance aux :mtrcs. Zll/'icb est le 
plus hean fleu!'oll de lVfasséna; et il n'en existe 

pas de plus beau dan s anCUBe couronne mili
¡aire. 

Pendant que ces évéuprnents si heu!'eux se 

passaient eu Snisse, la victoire HOllS revenait 

en Hollande. Brune, faiblcment pre~sé par 

l'enllemi, avait en le temps de concentre!' ses 

[orces, et ;¡ pres avoír battn les Anglo-Russes 

it Kastrikull1, les avait: cnferrnés an Zyp, et 

réduÍts á capituler. Les conditions étaicllt l'é
vacuation de la HollaTllle, la restitlltioll de ce 
qlli avait t'-té pris au Helder, el l'élargissClllent 
sallS l~cj¡allge de lmil mille prisollnicrs. On au

rait souh;1ité la restitutioll de la flotte hollan

daisc, maís les A nglais s'y refusaient; et on 

craignait, en !'ejetant la capitnlation, le mal 

qu'ils pouvaient faire au pays. 

Ainsi se termina eeHe mémorablc campagllc 

de 1799. La républiqlw, cntrée trap lút en 



aClioll, et cornmettant la fante de prendre 
j'offensive, sans avoir aupal'avant concentré 
SeS forces, avait été batlne a Stokach et Ma

gm.no, et avait perdn aill5i par ces deux d{>
faites L\.lIcmaglle et l'rtalie. Masséna, resté 
selll en Suisse, formait un saillant dangereux 
,'litre dplIx masses yictol'ieuses. 11 s'était l'cplié 
sur JI' n J ¡iu, pnis sur Ja Lil1lmat, et e¡¡{JB sur 
¡'Alhis. La, il s'était relldu inaLtaquable dnr:wt 
qnatre mois. Pemlant ce temps, l'armée de 
Naples, ttlchant de se rélwir a l'armée de la 
f[;¡lltt~ -Italie, avait été baltlle :\ la Trehbia. 
Réllllie plus tanl ;'t cetle armée par del'riere 
l'Apenllin, ralliée et rellforct>e, elle avait pel'du 
,.OH gélléral it Novi, avait été battlle de 110U

Veall , et avait définitivement pel'du l'Italie. 
VApennin était meme envahi et le Val' l1Ie

llacé. Mais la avait été le terme de nos malheurs. 
:.a coalition, revirant ses forces, avait porté 
j'archiduc Charles sur le Rbin, et Snwarow en 
Suisse. Masséna, saisissant ce moment, avait 
détruit Korsakoff privé de l'archiduc, et mis 
en fuite Suwarow privé de Koraskoff. II avait 
"insi réparé nos malheurs par une immortelle 
\'ictoire. En Orient, de beaux triomphes avaient 
! erminé la campagne. Mais, il faut le dire, si 
I'es grands exploits avaient soutenu la répu-
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blique prete it succomber, s'ils lui avaient renelu 
quelque gloire, ils ne lui avaicnt renclu ni sa 
gr;\ndeur ni sa puissanee. La Franee était sau
vée, mais elle n'était que sauvéc; elle n'avait 
point encore recouvré son rang, et elle eourait 
¡neme des dangers sur le Varo 



CHAPITRE VIII. 

¡¡¡'tour de llonaparte; son dé,bal''1ucment á Fn"jll'i; e11-

thollsiasllH' qu'i[ inspire. - Agitation de Lons les partis 
i¡ son arrivée. - Il se coalise avec Sievcs pon!' I'enver

ser la constitutioll direcloriale. - Pn"paratifs et jour
née du 18 brumaire. - Rcnversement de la constitu
tion de ['an nI; institution un consulat provisoire. -

Fin de eette histoire. 

LES nonvelles de la hataille de Zurich et de 
la capitulation des A nglo-R usses se succéderent 
presque immédiatement, et rassurerent les illla
gjnations épouvantées. C'était la premiere fois 
que ces Husses si odieux étaient battus, et ils 
l'étaient si complétemellt, que la satisfaction 
devaiUhre profollde. lVIais ¡'ltalie était toujours 
perdlle, le Var était Ulenad~, la frontiere du 



:lIiclieu p(~ril. Lesgralllleurs deCtrnpo-Fül'mio 
ne nOlls étaient pas rcnc!ucs. Un reste, les P!~
rils les plus granels n'étaicnt pas au dellOl's, 
mais an dcclans. Lu g"ollvt:'rnemPllt déson~"anisé, 

L~ \." 

dt'S partis ingouv(~rllables, (lui ne nllllaient 

pas Sllbir l'alltol'itl:, et qui n'étaient ce¡wnrlant 
plu6 as~ez forts P()III' s'ell eltlpal'er; partout 
ulle espócc ele dís~olttt;OIl sociale, el le brigall
dage, signe de cette clissollltioll, ill[estaut les 
grandes routes, sllrtout dans les provinces dé
chirées autrefois par ía guerrc civiJe; tene ét~tit 
la situatían de la réplILliqlle. rJn l'('~llit de 

qnelr¡nes lllois étant assur(~ par la victoire de 
ZL1rich, c'était muilts d'Ull défcnsellr qu'on 

manqllait daus le moment, que el'UII chef (llti 

s'empal'i'tt des renes d" gOllvel'[JcmenL La rnasse 
entiere de la population YOlllait á tout prix dtl 
repos, de I'ordre, la fin des disputes, l'uuité 
des volontés, Elle avait peur des jacobins, des 
émigrés, des choualls, d(~ tOtlS les partís. C'é
tait le momcnt d'une merveilleuse fartulle paLIr 

celtú qui calmerait toutes ces pellrs. 
Les dé peches contellant le récit de l'cxpédi

tion de Syrie, des batailles da mont Thabor ct 

d' Aboukir, produisireut un dIet extraordinaire, 
et confirmerent celte idée que le héros de 
Castig¡iol1l~ et de Rivoli l'estcrait vainqueul' 
partout otJ il se montrerait. Son nom se re-
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tl'ouva aussitot dans toutes les bonches, et la 
qllestion que fait-il? quand vient-il? se renou
vela de toutes parts. S'il al/ait revenir! disait
on ... Par un instinct singlllier, le brllit qu'il était 
arrivé courut cleux on trois fois. Ses freres lui 
avaient écrit, sa [('mme allssi; mais on igno
rait si ces dépcchcs lui étaient parvel1ues. On 
a vu en effet qu'elles n'avaiellt pu traVf'rser 
les croisieres anglaises. 

Pendant ce tcmps, cet homme, objet de 
vrellX si singuliers, vognait tranquillement sur 
les mers, an milicu des floUes anglaises. La 
tra\'ersée n'était pas hcurense, et les vents 
contraires la prolongeaicnt. Plusienrs foís on 
avait vu les Anglais, et on avait craint de de
venir leur proie. Luí seul, se promenant sur 
le pont de son vaisseau avec uu air calme et 
serein, se confiait a son étoile, apprenait a y 
croire et a ne pas s'agitcr pour des périls in
évitablcs. II lisait la Bible et le Koran, reuvres 
des peuples qu'i 1 venait de quitter. Craignant, 
d'apres les derniers événemeuts, que le micli 
de la France ne fut envahi, il avait fait gou
verner, non vers les cotes de Provence, mais 
ver s celles dll Languedoc.11 voulait rlébarquer 
a Collioure OH ;:, Port- Venrlres. Un coup de 
vent l'avait ramené vers la Corseo L'lIe entiere 
était acconrlle 311-devant du cél(~bre compa-

X. 
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11'jote. On avait ellsllite hit voile vers TOlllon, 

On allait arriver,lorsql1c tout-a-coup, au cnll
cher du soleil, on vit, sur Ic l1allc gallche dll 
vaisseau, trente voilcs euuemies : nn les voyait 
au milien des rayolls dll soleil cOllcklllt. On 
proposaít de mettre un canot ;'1 la 1lH'l' pOIl!' 

aLorder furtivement a terreo Se cOllfiallt tou
jOllrs dans le de~tin, Bonaparle dit C¡ll"¡¡ I:tllait 
attendrc. L'eullemi, en effet, disparut, et le 17 
vendémiaire au VIII (S ?ctobrc 1799), il la 
pointe du jour, les fn~gates le j}luirolZ et la 
Car/'ere, les chebel,s la Rewwc!w et la Fo/'tlllu" 

vinrent monil/er dans le golte de (in'·jlls. 

Les haLitants de la Provence avaicnt crainl" 
pcndant troís années de suít(~, l'i 11 vasin!l eJ¡. 

l'enuerni. llonapartc les avaít délivrés de c('!te 
crainte en 1 jgG; mais elle lenr était reVClIlle 

plus grande que jamais depuis la bataille de 

Novi. En apprenant que llonapa/'tc e':laít rnollíW· 
S\lI' la cote, ils crnl'ellL lell/' sauvcuI' arriv/·. 
Tous les IJahitallts de Fréjl/s aCCOUI'U/'Cllt, el 

en un instant la mer fut couverte d'emharca

ti01l5. Une multitmle, iv re d'enthollsiasnrc el 

de cllriosité, cnvahit les vaisseaux, el, yiolalll 

toules les lois sanitaires, commlllliqll;! avcc ll'~ 
nouveal1X arrivi's. Tons dClIlandai\'lll BOlla

parte, tons vOlllait'llt le voír. 11 n"élait plll" 
tcmps de faire obsf'!'ve'l' 1f's ¡oís s;milail'(,~, 
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L'administratioll de la santé dut dispenser le 

gén('ral de la quarantaine , ear il auraít fallu 
condamller a la rn(~me précaution toute la po

pulation, qui avait tléjil cornmuniqué avec lf's 

éqllipagcs. Bunaparle desccndit slIr-le-champ 
it tcrre, ('1 le jOlll' 1ll(~Il)(, \'oullll monter en 

voitlll'e pmll' S(' relldrr~ ;1 París. 
Le tdégraphc, :t!lssi proll1pt que les VC\lts, 

avait d("jil répandu Slll' la mute de Fréjus a Pa

ris, la grande Bouvelle !lu débarquement de 

Bcmaparte. Snr-Ie-champ la joie la plus con
fuse avait éclat('. La nOl1velle, anuoncée sur 

tOllS les théatl'es, y avait prodllit des élans ex

traordinaircs. Les chants patriotiqucs avaicnt 

remplacé partout les représentations théatrales. 
Le député Baudin des Ardennes, ¡'un des au

teurs de la constitution de l'an IlI, répnhlieain 

s;\ge et sincere, attaehé a la république jnsqll'il 

la passiotl, et la croyant perdue si un bras 
puissant llC vellait la soutellir, B,andin des Ar
detllleS expira de joje (~JJ ;{pprl'!Jant cet ,;v(~ne

ment. 
BouapaI'le était parti 1(' .I0ur meirm: do 15 

velldémiairc (~) octobl'e) pOlll' Par;". ¡¡ avait 

passé par Aix, A vigIlon, Valcllce, 1,)oll. Daus 

tuntes ces villes, l' el ,thollsiasmc fUl ¡flI lIludéré. 

Les cioches retentissaient d;ms les villages, et 

P,"H]aill la ll11it des feux étaicllt a:¡tllr](',~, S111' 

'''! 
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les routes. A Lyon surtont, les él:ms furenl 
plus vifs encore que partout aillcurs. En par
tant de cette derniere ville, B(¡naparte, (lui 
voulait arriver incognito, pril une a\ltn~ l'Oute 
que ceHe qu'il avait ill(1ilf!lée ~ ses e()urrier~, 
Ses frel'es et sa femme, trompés sur sa diI'cc

tiou, couraient a 5a rencontl'e, taudis qu'il al'
rivait a París. Le 24 vel\(lérniaire 1, dj octobl'e\ 
il était déja dans sa maison de la me CllalJ

tereine, san s que personne se dontat de SOll 

arrivée. Deux heures apres, ii se relHlit all di· 
rectoire. La -garete le recollIlut, el pOllssa, en 
le voyant, le cri de l/ive Bonapal'te! II COllrllt 

chez le président du directoire, c'était Gohier. 
Il fut conveIlll qu'il serait présellté le lende
main au directoire. Le lendemain '25, il se 
présenta, en efTet, elevant cette rnagistratul'e Sll

preme. Il dit qll'apres avoir consolidé I'élablis
sement de son armée en Égypte, par les vic
toircs dll mOllt Tlwbor et d'Ahollkir, et COJlfil~ 
son sort a un géllóral capablc (ren assurer la 
prospérité, íi était partí pou!' valer au secotll'S 
de la république, qu'il croyait perdlle. II la 
trouvait sauvée par les exploits de ses freres 

d'armes, et iL s'en réjouissait. - Jamais, ajou
tait·il en mellant la llIaill sur son ópée, jamals 
il ne la tirerait que pOllr la dt:Jense de cettl' 

républiquC'. - Le présidcnt le complimcllla 
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slIr ses triomphes et sur son retour, et lui 
dorJlla l'aeeolade fraternelle. L'accueil fut en 
apparence tres-flatteur, mais au fond les craintes 
étaient maintenant trop réelles et trap jnsti
fiées par la sítllation, pour que son retour fit 
plaisir aux cinq magistrats répnblieains. 

Lors<Ju'apres lII1e IOllgue apathie, les hommes 
se réveillelll el s'attaehent iI qllelqlle ehose, 
e'est avec passion. Dans ce néant, ou étaient 
tombés les opiníons, les pal,tis et toutes les 
autorités, OH était demeuré quelque temps 
sallS s'attacher a rien. Le dégout des hommes 
et des ehoses était universel. Mais a l'appari
líon de l'individu extraordinaire que l'Orient 
venait de remIre a l'Europe d'une mauicre si 
imprévue, tont dégout, toute incertitudc ve
naient de cesser. e'est sur lui que se fixerent 
sur-Ie-champ les regards, les vceux et les es
péi·a1lccs. 

Tous les généranx, employés Oll non ell1-
ployés, patriotes OH modérés, tons acconl'U
rent chez Bonaparte. C'était uatul'el, puisqll'il 
était le premier membre de eette dasse si am
bitiellse et si méeont8nte. En lui elle semblaÍt 
avoir trouvé un vengeur contre le gOllvcrnc
mento TOlls les ministres, lons les fOllctiollllail'es 
s!1ccessivcment disgracíés pemJant les Huctuu

tiolls du directoire, aCCOUrUl'ellt :mssi allpre& 
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dI! lJouvel arrivé. IIs allaient en appal'ence vi
siter le guerrier illustre, et en réalité observer 
et flatter l'homme puissant, all(IlIel I'avenir 
sernblait appartelúr. 

Bonaparte avait amené LallIles, Murat et 
Berthier, cjllÍ llC le (plittaient paso BicntlJt JOllr
dan, Allgereau, lVIacdon;:¡ld, DeurllOIl "ille, Le
clerc, Lefebvre, l\Iarbot, malgré des difi(,>
rences d'opiniol1, se montrércnt:!llprés de lui. 
Morean lui-meme fit Lientot partie de ce ,01'

tége. Bonaparte l'avait rencontré chez Gohier. 
Sentant que sa snp?riorité lui permettait de 
fain') les premier's pas, il al/a a -;\TorC':lll, luí 
témoigna son impatience de le conIlaltre, et 

Jni exprima une estime qui le tOllena profon

dément. JI lui donna ensuite un damas enri
chi de pierreries, et parvillt ú le gagner tout-it

fait. En quelqnes jours Morcau fut de sa cour. 

Il était mécolltent allssi, et il allait avec lons 
ses camarades chez le vellgellr présllmé. A ces 

guerriers illllstres se joignirellt des hommes 
de tOllte~, les carTit~res: OH y vit Bruix, l'ex

ministre de la marine, ql1i venait de parcourir 
la Méditerran{'e a la tete des flotles fran(:aisc 

et cspagllole, homme el'un esprit fin et déli{~, 
<lussi habile a comluire une négociation gll'a 
dirige¡' une escadre. Oll y vil allssi M. de Tal
Jeyrand, (I{Ji ;lvait <1('<; raisons de crailldre 1(' 
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wécuutelitel1lcnt de Bonaparte, pOllr Il\~Ll'e 

pOÍut allé en I~gypte. Mais M. de TalleyralHl 

<.:omptait sur son esprit, sur son nom, sur SOl! 

jruportallce,pour etre bien accueilli; ille fut 

bien. Ces dClIx hommcs avaient trop de goút 

l'ul1 pour l'autl'c, et trop besoin de se rappro
eller, pour se huuder mutuellcment. On voyait 

ellcore rue ChantereiIle H~derer, l'ancien pro· 

curelll' de la commllne, llOlllme pIe in de fl'an

chise et d'esprit; B.egnault de Saint-Jean-d'Au

gdy, ancien cOH"tituant 3.uquel Bonapartc 
s'était attaché en ltalic, et qu'il avait emplojé 
;'¡ Malte, or-ateur lJrillant et fécond. 

Mais ce u'étaient pas sculemellt les disgra
ciés, les mécolltcllts qui se rCIHI;¡icnt chcz 

Bonaparte. Les chef;' actuels du gouvel'nement 

s'y ll\ontrerellt a vcc le nH~me empresscrneut. 

Tous les l1irccteurs et tous les ministres luí 
donw';i'cnt des f('tes, commc au retoul' d'Italie, 

Lne grande p;trtÍc des (k¡lUtés des deux COll

seils se firent préSel1trT chcz luí, Les ministres 

el les directcurs luí déccrnt'rcnt U:l 110lllwage 

bien plus flatteur, ils vinrellt le COllsu!tel' :1 

chaque instant sur ce qu'ils a vaient il fain'. 
Dnbuis-Craucé, le ministre d(~ la guerre , ;lvait 

eu (luelqlle sOl'le lrallsporlé SOll po!'tt'fel,illt' 

c1H~z Bonap"r\('. Motll illS, cellli dc~ diI'('cLeu I'S 

IJ!1i s'occllpait Sp('~cia!ellH'!!i de la gIICI'J'C, pas-
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!1alt une partie des matinées avec lui. Gohier, 
Roger·Ducos y allaient aussi. Camhacéres, mi
nistre de la jllstice, jurisconsnlte habile, (lui 
avait pou\' HOllapartc le goút que les hommes 
faibles out pour la force, et que Bouaparte af
fectait de caresser pour prouver qu'il savait 
apprécif'r le mérite civil; FOllclu'>, ministre (le 
la police, qui vOlllail écllallger son protecteur 
usé, Barras, contre un protecteul' nenf et l)tlis
sant; Réal, commissail'e pres le département 
de la Scine, ardent et génóreux patriote, et 

• l'un des hommes les plus spiritucls du tcmps, 
étaient ¡"galement assielns auprcs de Bonapa\'te, 
et s'entretenaient ave e lui des affaire s ele l'état. 
Il y avait a peiuc huit jours que le gélléral 
était a Paris, et déjit le gOllveruement eles af
faires lui arl'ivait pres(lue itlVo!olltairemelll. A 
défaut de sa volonté, q ti i o' élaí t ríen enc¿l'e, 
OH lni demandait SOIl avis. PUIi!' lui, avec 5a 

réservc accolltullléc, il affectait de se sOllstraire 
aux empresselllclIts OOllt iJ était l'objct. II re
fusait beaucoup de IllOlHJe, il se montrait peu, 
et !le soriail pOllr ainsi dire qu'a la dérobóc. 
Son visage était devenn plus sec, son teiut 
plus foncé. JI portait depuis son retour une 
petite redingotc grisc, et un sabre turc attaché 
a un cordon de soie. POIlI' CCIlX qui avaient eu 
la lloulle fortllúe de le voir, c'étaít UIl ('m-
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bleme flui rappelait l'Orient, les pyramides, 
le mont Thabor, Aboukir. Les officiers de la 
garllison, les quarante adjudants de la garc1e 
nationalc, l'état-major de la place,del11andaient 
a lui etre présentés. Il différai t de jour en jour, 
et semblait ne se preter qu'a regret a tous ces 
hommages. Il écoutait, ne s'ouvrait eucore a 
persollne, et observ;1Ít toutes choses. eette 
poJitique étaÍt profonde. Quand on est néces
saire, iI ne faut pas craimlre d'altendl'c. On 
irrite l'il11patience des hornmes, ;!s accourent 
a vous, et vous n'avcz plus qu'a choisir. 

Que va faire I1011aparte? était la question 
que tont lc monde s'adl'essait. Elle prouvait 
qu'il y avait quelque chase d'inévitable a faire. 
Deux partis principaux, et un troisieme, sub
division des deux autres, s'offraient a lui, et 
étaicnt disposés a le servir, s'il adoptait leurs 
V!les ; e' étaicnt les patrio tes , les modérés OH 

poli tiques , enfill les pOllrris, cornme on les 
appelait, corrol11pus de tous les tcmps et de 
toutes les factions. 

Les patriotes se défiaiellt bien de Bonapartc 
et de son arnLition; mais avec leur gout de 
détruire, et lenr imprévoyance du lemlemain, 
ils se seraient servís de son hras ponr tOllt 
renverscr, sanf a s'occnper ensuite de l'ave
Ilit'. Dll reste, il JI'Y [lV[lit de cet avis fIuC les 
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l'orccués, (111 i, toujours mécontellts de ce tI ti i 
cxistait, regardaieut le soin tll' détruire COlllllJC 
le plus pressaut de tous. Le reste des patrio
tes, ceux qu'on pouvait appeler les républi
caius, se défiaient de la rellommée du géné
ral, voulaient tout au plus qu'on lui donnat 
place al! directoire, voyaient m(~ml' avec peine 
qll'il falh'¡t pou!' cela lui accordcr ulle dispellse 
d'ag(~, el souhaitaient par-desslls tout ({u'il 
alLh aux frontieres, relever la gloire de nos 
armes, et remire a la république sa premiere 
splendeur. 

Les modérés on politiques, gens craignallt 
les fllreul's des partis, et snrtollt celles des ja
cobins, ll'espérant plus ríen d'unc constitu
tia n "iolóe et usée, voulaient un changemellt, 
et sOllhaitaient qll'il se fit sous les auspices 
d'un homme puissant. « Prencz le pOllvoir, 
« faites-Ilous \lile constitution s;rgp ct JIlodé

« rée, et donnez-nons de la st'curité, » te! 
t-tait le IangZlge illtÓ'icm qu'ils adressaicnt a 
llonaparte. 115 composaieut le partí le plus nOlll

brenl!:. en FraIlce. II y entrait meme Lt·aucOlIP 
de patriotes compromis, qui, ayanl pelll' p01lr 

la révolntion, youlaient en confier lt~ salut ú 
un homme puissan t. lis avaien t la Illajori [¡.~ 
tlalls les anciells, une llIillorité ;lssez ti¡¡·te da,,~; 

les Cillq- centO;. lb avaient ~)Ui\'i jUS(lU'ici l.t 



DIln:CTOIRll (1 7~;9). 

plus grande renomlll(~C civile, ceHe de Sieyes, 
d s'y étaient d'alltant plus attachés, que Sieyes 
avait {~té plus 1l1:lltl'aité au Manége. Aujour
d'hl1i ils devaient courir avec bien plus d'em
pressement au-devant de BOllaparte; ear e'é
tait la force qu'ils cherchaient, et elle t'tait 

bieu plus gTalHle dan s un général victoriellX 
que dans UIl publiciste, qllPlque illustre qu'il 
fúl. 

Les pourT'is enfin étaient tOtlS les fripons, 
tous les illtrigants qlli cherchaient a faire for
tune, qui s'étaiellt déshonorés en la faisant, et 
qui voulaient la faire encare au meme pl'ix. 
lis suivaient Barras et le ministre de la poliee 
Fouehé. Il y avait de tOllt parmi eux, (lE's ja
cobins, des modérés, des royalistes meme. Ce 

ll'était point un partí, mai5 !Ine eoterie nom
brcllse. 

II nc fallt pas, á la slIite de celte énuméra
tion, comptP/' les p;¡rti~Jns de la l'oyauté. Ils 
étaient trop JI1Illllés depllis le 1 S ff'llClidor, el 
d'ailleurs Bonaparte ne ¡cur inspirait ríen. ün 
tel homme ne pOl1vait song-er qll'a lni, et uc 

pOllvail prendre le pouvoír pour le remettre 
a d'autres. Ils se coutentaicnt done de {:¡ire 

Hombre avec les cl1llemis du directoil'e, et de 

raccllser dans la lallgue d,' tOllS !es pal'tís. 
Parmi ces diff't"rcnts partis, Bonaparte Ile 
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pOllvait faire qU'110 choix. Les patriotes He l ui 
convellaient pas dll tout. Les uns, attachés á 
ce qni existait, se défiaient de son ambition ; 
les antres voulaient un coup de main, pllis 
ríen que des agitations iJlterminabIes, et on 
He pouvait rien fonder avec ellX. D'ailleurs ils 
étaient en sens contraire dela marche <In temps, 
et ils exhalaient lcnrs deruicres ardellrs. Les 
pOlll'l'is n'étaient rien, ils n'étaiellt quelc¡ue 
chose que dans le gouvernement, ou iis s'é
taient naturellement introdllits, cal' e'est lit 
que tendent toujours leurs vceux. Au reste, iI 
n'y avait qn'á ne pas s'en occuper; ils devaienL 
venil' a eelui qui réunirait le plus de chances 
en sa favenI", paree qu'i1s voulaient rester en 
possession des pIaees et de l'argent. Le seuI 
parti sU!' leqnel Bonaparte pút s'appnyer était 
celui qui, partageant les besoins de toute la 
population, vOllIút mettre la rélmhJifllle a l'a
Lri des factiolls, en la constituant d'une ma
niere solide. C'était lá qll'était tont avenir, c'é
tait la qll'il devait se ranger. 

Son choix ne ponvait etre douteux : par ins
tinct seul il était fait d'avance. Bonaparte avait 
horrenr des hommes turlmlents, dégoút des 
hommes eorrompns. JI ne pouvait aimer quc 
ces hommes moclérés qui vOlllaicnt qu' OIl gOIl . 

vcmat pour eux. C'était d'ailleurs la natioll 



meme. MaiE; il fallait attpn(II'8, se laisser pré
veHir par les offres des partis, et observer lenfs 
chcfs, pour yoir avec lcsqnels d'entre eux Oll 

pourrait faire allianee. 
Les partís étaient tous représelltés au di

reetoirc. Les patriotes avaitmt, comme 011 l'a 
vu, l\lOldílls et Gohier. Les pOllrris avaient 
Barras. Les politiqlles OL! ll10dérés avaient Sieyes 
pt l\oger-Ducos. 

Gohier et Moulins, patI'iotes sinceres el lJOn

lleles, plus modérés que leuI' parti, paree qu'ils 
étaient au pouvoir, actmiraient Bonaparte ; 
mais, ne voulant se servir de son épée que 
pour la gloire de la constitutioll de l'an In, iIs 
souhaitaient de l'envoyer aux armées.' Bona
parte les traitait avec beaueoup d'égards; il 

estimait leur homll~teté, ear il l'a toujours aí
mée chez les hommes ( e'est un gout llatnrel 
etintéressé chez un 110111me né ponr gouver
Der). J)'ailJeurs, les égards qn'il avait pOlll' 

eux étaient un moyen de prouver qu'il hono
rait les vrais rt~publicains. Sa femmc s'était liée 
avec celIe tle Gohier. Elle calculait aussi, et 
elle avait dit a matlame Gohier : « Mon ¡n
limité avec VOIIS répondra a toutes les calom
lues. )1 

Barras, qni selltait sa fin pülitique apprn
c1H'I', et qlli voyait dans Bonaparte un succes-



4G2 nÉVOUJTION FIlAN(>\ISE. 

sClIr inévitable, le détestai t profondémcnt. 11 
allrait cOllsellti a le llatter comme autrefüis, 

mais ji se selltait plus mépl'isé gue jamais par 
lui, ct il e11 demcurait éloig¡¡é. Bonapartc 

avait POlll' cet épicurien ignorant, blasé, cor
rompll, une aversioll tOllS les jours plus in

snrmotltablc. Le nom de pourris, qll'il avait 

dUBllé á lui et allx siens, }lI'Ollvait assez SOB 

dégoút ct son mépris. Il était difficile c¡u'il 

COWCllltt ~t s'allicr a lui. 
Restait l'homme vraiment importallt, c'était 

Sieyes, entrainant it sa suite Hoger-Ducos. En 

appelant Sieyes au Jirectoire au mornellt du 30 

prairial, iI semblait qu'on eut songé a se jete!' 

dans ses bras. Bonaparte lui en voulait IH'l'S(IW' 

(\'avoir pris la premiórc place en son absellce; 

d'avoir Gxé un mOllwllt les esprits, et d'avoir 

fait llaitre des espérances. Il avait cOlltre llli 

tille hurneur qu'illll' s\~xpliqllait paso ()uoiCjue 

fort upposés par le géll ie et les Iw.bitl1des, ils 
~lvajetlt cepeudallt ;-lSS('Z de supérioritt~ pOli!' 

s'en lendre eL se pardOllller leurs différencl's, 

mais trop J'orgucil pUlir se faire des COllces

sions. :;VIalhelll'eusement iis ne s'ótaient POilll 

cucore adressé la parole, et deux grands cs

pl'its qui He se sUllt pas Pllcure flattés, s(mt 

lJaturelll'nlcul (~lI11cmis. lb s'observaicnl, el 

chacun des deux altendait que l'allll'c nt les 
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premiers paso lis se rcncontrercnt a dincl' clH'Z 

Gohier. BOIlapartc s'était senlÍ assez 3u-desSlls 

de MOl'ean pOllr faire Jes prcmiers pas; il 11(' 

Cl'llt pas pOllvoir les {aire ellvers Sieyes, et ji 

1W llli parla paso Celui-ei garda le meme si

lel1l~e. lis s(~ retirerellt fll l"il:'l IX. « Avez-votls 

« VII e(' petit illsolcllt? di! Sic.res; il lJ'a pas 
« rntime S:dll/~ le Illcmhrc ¡¡'UIl gOllvernemclll 

(( (I"; au!'ail dú 1" t:1ire f'lIsilll'r. -- (lllelle id('·c 
« a-t-on elle,dil Bonaparte, de mettre ce prelrr 

« au dircctoil"c? j\ pst VPlldll ;1 la Pl"lIsse, et si 
« OH n'y pl'Clld garde, il vous livrera Ú elle. )1 

.\iIlSí, 1I:IIIS les llúmmes d!~ la pllls grande 

slIp{'riol'jté, ro)'glleil l'ernp!JI'le méme Slll' la 
politiqup. Si, du reste, il ell était alllrelllcnt, 

iJs ll'alll':¡ient plns ectle hantellr fJlli les relld 
propres a dominer les hommes. 

Ainsi, le pcrsollnage CJue Bonaparte avait JI' 
pllls d'illléJ'(~L il gagller, était cE'lni pour Jeque! 
iI avait fe pllls d'élo;gllcmelll. jJlais leul':'; jI) 

t(~n~ts (~Laielll le1!eml'lIl idclltifjllcs) qu'iis al 

bient etre, malgré (~Il\.-JlH~IlWS, pOIlSSt'S J'UIl 

Y(,l'S ,'aulre par leurs propres parlisalls. 

TaIHJis (lll'on s'ohser\'ait, et que l'af'flllenct' 
ehez HOllapat'lc allait toujullrs croissallt, celni
ci, itlcertain CllC()!"e dll partí qu'il de\"ait PI'('II
dl'e, avai! sOlidé CO]liel' ('! nucos, pOllr S:J

\"oir s'jl" youdraielll COllselltir il ce qn'il fú¡ 
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directeur, quoiqu'il n'eut pas l'~ge nécess;urf'. 
C'était a la place de Sieyes qll'il aurait YOlllu 
entrer au gouvernelllent.En excluant Sieyes, iI 
oevenait le rnaitre de ses alltres C()ll(~glles, et 
était assuré de gOllverller sons IcuI' nomo C'é~ 
tait san s Joute un succes bien illcomplet; 
mais c'était un moyen d'arriver an pOllvoir, 
sans faire précisément ulle révollllioll; el !lne 

foís al'l'ivé, il avait le 'temps d'attendre. Soit 
qu'iI fút sincere, soÍt qu'il voulut les tromper, 
ce qui est possible, et lem persuader qu'il ne 
portait pas son ambitiol1 au-delit ¡J'une place 
au directoire, il les sonda et les troLlva illtrai
tables sons le rapport de l'age. Lne dispense, 
quoique clollnée par les conseils, leur parais
sait une infraction it la constitntion. II ülllut 
renoncer a cette idéc. 

Les tleux directeurs Gohier et lVIolllins, 
commcn<:ant a s'inc¡uiéter de l'ankur que Ho
naparte montrait ponr les l'onctiolls poli tiques, 
imaginen'llt de l'éIoigner, en lui dOllnant le 
comrnalldement d'une arrnée. Sieyes ne fut pas 
de cct avis, ct dit avec humeur que l 10in de 
lui fournir l'oceasion d'une gloire nouvelle, il 
fallait, au contraire, l'ouLliel' et le Llire Oll

hIier. Comme Oll parlait de l'envoyer en lta
lie, Barras dit qu'il y avait assez bien fait ses 
affaires ponr n:avuir pas envie d') retourncI' 
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Enfin il fut déciJé qu'on l'appellerait pour l'ill
viter a prendre un commandement, en luí 
laissant le choix de l'armée á commancler. 

Bonaparte manJé, se rcnclit au Jirectoire. 
11 connaissait le propos de Barras. Avant qu'on 
luí eút notifié l'objet pour leque! 011 l'appelait, 
iI prit la paraIe d'un ton haut et mcnClr:ant, 
cita le propos dont jI avai! a se plaindre, et, 
rcgardaIlt Barras, dit (Iue s'il avait fait sa fO!>
tUlle en Italie, ce n'était pas, dn moins, aux 
Jépens de la répnblique. Barras se tut. Le 
présidellt Gohier répondit h Bonaparte, que 
le gO(lverncment était pe¡'suadé que ses lau
ricrs étaient la seulc fortune qu'il eút rappor
tée tl'Italie. Il lui dit ensuile que le directoire 
l'invitait a prendre un commandernent, et luí 
laissait d'ailleurs le choix de l'armée. Bona
parte répoIHlit froidement qu'il n'était pas en
rul'e assez reposé de ses fatigues; que la tran
sition d'ul1 climat scc a un climat hllmide l'a. 
vait fortement éprouvé, ct qll'il lni fallait 
encore qllelque temps pour se remettre. Il se 
retira sans plus d'explication. Un pareil fait 
devait avcltir les directeurs de ses Vlles, et 
l'avertir lui-nH:me de leuT"s défiances. 

C'était un motif de se lJilter : ses freres, ses 
cons~illers habituels, Rcedprer, Réal, Re
gnault (le Saint-Jean-d'Ang"ély, Brnix, Tallev-
._ L' ~ '" 

X. 10 
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J'aIJ(l, luí amenaiellt 10l1s I('s jours des mem
bres du partí modéré et politiquc dans les 
conseils. C'étaient, d:lI1s les clnq-cents, Bou
lay ele la ~Ieurthe, GaucJin, Chasal, Cabanis, 
Chénier; dans les anciclls, Cornudct, Lemel'
cier, Fal'gues , Daunou. Lellr avis a tOl/S étail 
qu'il [aliait s'allicr au vraÍ partí, an parti ré
forll1atenr, el s'l1nir á Sieyes, (JLlÍ avait une 

eOllstituticHI toute faite, et la majorité dalls le 
conseil dE"s aneiens. Bonaparte était bien de 

eel avis, et sentait qu'il n'avait pas de choix 
a Ülire; mais il fallait qU'Oll le rapprochiit de 
Sieyes, et e'était diHieilc. Cependant les ¡nté
rets étaient si graIHls , et il y avait entre son 

orgneiJ et celui de Sieyes des entremettenrs si 
délicats, si adroits, que l'alliance ne pouvait 
pas tarder a se faire. M. de Talleyrand elit 

cOllcilié des orgneils encore plus sallvages qllE' 

cellli de ces dcux hommes. Rientót la Ilégo
ciatian fut entam('e et aehev(\e. TI [lit convcnu 
qu'llne constitlltion plus [orte serait dannée a 
la Frallce, sous les auspiees de Sieyes et de 
BOllaparte. SallS qu'on se fút expliqué sur la 
forme et l'espece de eelte eOllstitlltion, il [lit 

sOlls-entenclu qu'elle serait républieaine, mais 

qn'clle d("livrerait la Franee de ce qlle l'un et 
l'antre appclaielll les bavanls, el. c!ounerait 

allX deux esptits puissants quí s';¡!liaienl la 
plus grande par! d'illlluef\l:c. 
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Un systématique r{:vant l'accomplissemenl 

tl'OP différé de ses conceptions, un ambitiel1x 
voulant régir le mOllde, étaient, au miiien de 

ce néant ele tous les systemes et de toutcs les 
forces, éminemmeJlt propres a se coaliser, Pen 
importait l'incompatibilité de lem humenr. 
Vadressc des i Illermt~diaires et la gravité des 
intérets suffisaient pour paIlier eet ineonvé
niellt, dn moins ponr un moment: et c'était 
assez d'un moment pour faire une révolu

tton. 
Bonaparte ét'dit dOIle décielé a agir avec 

Sicyes et Rogcr-Ducos. Il montrait tOlljours lf' 
meme doigllement pOllr Barras, les memes 
égards pour Gohier et l\Iou lill s , et gardait UIW 

égale réscrve avec les trois. Mais FOllChé, ha
bile a deviner la fortune naissante, voyait 

avee le plus gralld regret l'éloigl1ement de Bo· 
naparte Imur SOIl patron Barras, et était dé
solé de voir que Barras ne fit ríen pOllr vaincrc 
eet éloignement. n était tout-a-fait décidé a 
passer dans le eamp du nOllveau César; mai" 
hésitant, par un reste oe pudenr, a aballdon
ner son protectenr, il aurait voulu I'yentraltler 
a sa suite. Assirlu aupres de Bonaparte, ct ilS

Sf'Z bien aecneilli, paree CJu'il avait le porte
feuille de la polie(>, il ti\chait de vaincI'e sa 

répugnanee pour Barras. TI était second(' par 
.) 

H!. 
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Héal, Rruix, et les autres cOllseillcrs dn géné 
ra1. Croyant avoir réussi, il cngagea Barras't 
inviter Bonapartc ~l dinero Barras l'invita puur 

le 8 bl'umaire ( 30 octubre J. Bouaparte s'y 
rendit. Apres le diner, ils cornnwncerent il 
s 'entretenir des a[faircs. Bonaparte et llarras 
s'attendaient. Barras entra le pI'emier en ma
tiere. n débuta par des généralités sur sa situa
tion personnelle. Espérant sallS doute que Ro· 
naparte affirmerait le contraire, ¡llui dit ([u'il 
était malade, usé, et condamné a renoncer 
aux affaíres. TIonaparte gal'c1ant tOlljOurS le si
lence, Barras ajouta que la république était 
désorganisée, qu'il {allait pour la sauve!', con
centrer le pouvoír et nómrner un présidf'lIt: 
puís il nomma le général Hédouville, commE:> 
digne d'etre élu. Hédouvillc était anssi in
connu que pen capable. Barras dégllisait sa 
pensée, et désignaít Hédouville par ne pas SI:' 

llommer lui-meme. - Qllant á vous, g('lléral, 
ajollta-t-il, yutre intelltioll est de vous ren
tire á l' arméc; allez-y acquérir une gloire nou
velle , et rcplacer JaFrance a son véritable 
rango Moí, je vais me n'jeter dans la retraitt' 
dont j'ai besoill, - nonaparte jeta un regard 
fixe sur Barras, He répondit ríen, et laissa lú 
I'entretien. lianas interdit n'ajouta plus llIlI' 

-;eulP parole. Bonaparte se retira sur-Ie-champ, 
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el, avant de quitter le Luxembourg, passa 
dans l'appartement de Sieyes. lt vint luí dé
clarer d'une maniere expresse qu'il voulaít 
marcher avec luí seul, et qu'ils n'avaieut plus 
qll'il convenir des moyens d'exécution. L'al
liance fut seellée dalls ceHe entrevue, et on 
eouvint de tOllt préparer pOllr le 18 OH 20 

brumai"e. 
BOllaparte en relltrant chez lui y trouva 

Fouehé, nóal et les amis de Barras. - Eh hiell ! 
votre Barras, leur dit-il, savez-vous ce qu'il 
m'a proposé? de [aire un président q~1i serait 
Hédollyille, c'est-a-dire lui, et de m'eIl aIler 
moi a l'armée. 11 n'y a rien a faire avee un 1'a
reil homme. -- Les amis de Barras voulurent 
réparer cette maladresse et chereherent a l'ex
cuser. Mais Bouaparte insista pen, et changea 
d'entretien, cal' son partí était pris. Fouché 
se renclit :lussitút chcz Barras, pour luí faire 
des reproches, et pour l'engager a a1ler corri
gel' l'effet ele ses gallchcries. Dús le lt'llClelllain 
matin, Barras courut chez Bonaparte pour excu
ser ses paroles de la veille, il lui oifrit son dé
vouemcnt et sa coopération a tont ce qu'il 
voudrait tenter. BOllaparte l'écouta peu, lni 
répolldit par des gC'nél'alités, et a son ¡our llli 
parla de ses fatigues, de sa santé déiabrée et 
de son (f<"goút eles hOlllrnes I't des affaires, 
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Barras se vit perdu et sentit son role achevé, 
ti était tcmps qu'il rccueillit le prix dc ses 
uoubles intrigues et de ses li'tdll's défections. 
Les patriotcs arclellts n' en voulaient plus de
PlI is sa COlle! nite envers la société dn ~Ianége; 
Jes républicains, al tachés 11 la cOllstitution de 
l'an DI, ll'avaieut que du mr"pl'is et de la Jé
lla!l(~e pom' luí. Les réforrnatellrs, les puliti
q !les, ll'y yoyaien t (púm 1101llllJC décOIlSidél'é, 

el luí appliLFlaient le mut de pourri, imaginé 
par Bouaparte, Il nc luí restait que quelq\les 
intrigues ayec les roya listes , au moyen de cer
taios émigl'és cachés dans sa cou/'. Ces iutri
gnes élaient furt aucielllles : elles avaient com
meneé des le 18 fl'llctidor. 11 eu avait ütit part 
an directoire, et s' était fait autoriscl' a les pour
suivre, pour avoir dans les mains les fils de la 
contre -l'évolutioll. Il s'étail aillsi rnéllagé le 
moyen de trahir a voJonté la républiquc ou le 
prétendant. 1l était qucstioll uans ce IIlO/llent, 
avce ce dcrllier, (rlllle SOlJlllll' de (juelqlles mil
lions, potlr secunder SOll relour. II est possi
hle,dureste, que Barrasnefut pas sincere avee 
le prétendant, cal' tous ses gouts devaicIIt etre 
pOllr la réplIhlique. Mais saH)il' au juste les 
préférel1ces de ce viellx cOl'rOmpll, sCl'ait dif
ficiie. Peut-etl'e II's igtlorait-il lui-ll1ellle. lYail

leurs, a ce puiut de COI'I'UptiOll, un peu u'a1'-



~ell t doit malheurcusement pl'éValOil' sur ¡(Jlttes 

k~ préfl'rellces de goút OH ll'opinioll. 
FOllch(\ dl~S('spél'é de voir son patron perdu, 

desespéré surtout ,le se yoir compromis dans 
sa disgrace, redoubla d'assiduités aupres de 
Bonaparte. Cclui- ci, se défiant d'lln pareil 
homme,lui cacha tous ses secrds; mais rou
ché lle se rehutallt ]las, paree (jll'í[ voyait la 
v¡ctoire de Bonaparte élssurée, résolut de vaiu

ere S(~S rigucurs a force de sCl'vices. JI avait la 
puliee, ¡lla faisait habilemen t, et i 1 sanit q lIe 

ron cOllspirait partout. II se garda d'Cll avertir 
le ¡jirectoire, dOllt la majorité, composée de 

::\Ionlills, (;oJ¡ier ct Barras, aurait pu tirer de 
ses révélat iOHS un parti fu neste al/X conj ur<'s. 

II yavait UIlC quillzaine de jours que Bona

parte était a Paris, et prcsque tout était déja 
préparé. Berthier, Lannes, J\Iurat, gagnaient 
chaque janr les officiers et les généraux. Parmi 
eux, Bcrlladotte par jalonsie, J ollrdan par at

tachewcllt it la rép"h1itl'te, Augerean par jaco
Liuismc, s' étaieut rejctés ell arriére, ct a vai cut 

communiqué lenrs c:-::lÍlltCS a talls les patriotes 
des cinq-cents; mais la masse des militaircs 
était gagn<':e. Morcan, rél;nblicain sinc('re, mais 

SllSP(~Ct aux patriates qui lbminaiE'llt, méCOll
tellt <In dircctoire qui avait si mal récompensé 
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Carcssé, gagné par lni, et supportallt tres-
bien un supérieur, il déclara qn'il seconderait 
tous ses projets. lIne voul;-¡it p;-¡s etre mis dans 
le seeret, cal' il avait horreFr eles intrigues po
litiques, mais il demandait a elre appelé an 
moment de l'exécution. Il y avait a Paris le ¡je 

et le ge de dragons, qui avaient servi autrefois 

sous Bonaparte en Italie, et qui lui étaient dé-
'I e J 1 . , 1-VOlles. ,C:) ¡ (e cnasseurs, orgamse par tU, 

quand iI commandait l'armée de l'intérieur, et 
qui avait compté autrefois Murat dans ses 
rangs, lui appartenait également. Ces régi
ments demandaient tou jours á défiler devant 
lui. Les officiers de la garnisoll, les adjuclants 
de la garde natiollale, demandaient aussi a lui 
etre présentés, et ne l'avaicnt pas encore ob
tenu. Il différait, se réservant ele faire eoneOll
rir eette réception avec ses projets. Ses dellx 
freres, Lucien et Joseph, et les députós de son 
par ti , faisaient chaque jour de nouvcllcs COl1-

qnetes dalls les cOllseils. 
Une entrevlIe [lit fixée lf> (5 brumairc avec 

Sieyes, pour convenir du plan et des moyens 
d'exécution. Ce meme jour, les conseils de
vaient donner un bailquet aHgénéral Boua
parle, comme on ~j ... 'ait fait au l'plour d'rtalie. 

Ce u'éta!t poil1t ('dlIlme alors les conseils qui 
le dOllllaient üftlC'iellpl1wnt. La chose avait été 
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proposée en comité secret; mais les cinq-cents, 
qui, dam; le premier moment du débarque
mcnt, avaient llommé Lucien président, pour 
honorer le général dans la personne de son 
frere, étaient maintenant en défiance, et se 
refusaient a donner un banquet. Il fut décidé 
alor5 qu' on le donnerait par souscription. 
Dn reste, le nombre des souscripteurs fnt de 
six a sept ccnts. Le repas eut lieu a l'égLise 
Saint-Sulpice; il fut froid et silencieux : tout le 
monde s'observait et gardait la plus grande ré
serve. Il était visible qu'on s'attendait a un 
grand événernent, et qu'il était l'ouvrage (l'une 
partie des assistants. Bonaparte fut sombre et 
préoccupé. C'était assez naturel, puisqu'au 
sortir de la, il aUait arre ter le lieu et l'heure 
J'une conj uratioIl. A peine le diner était - il 
achevé, qu'il se leva, fit avec Berthier le tour 
des tables, adressa quelques paroles aux dé
putés, et se retira ensuile précipitamment. 

Il se rendit chez Sieyes ponr faire aYec InÍ 
ses dcrniers arrangcments. Lá, on cOllvint 
(rabol'<.l du gOllvernement qu'on substituerait 
it celui qlli existaiL 11 fut arreté qu'on sllspell
drait les conseils pour trois mois, qu'on sub
stituerait aux cinq directeurs trois consuls pro
yisoires, qui, peudant ces trois mois, auraicnt 
ulIe espece de dictature, et seraiellt chargós de 
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t¡üre une constitution. Houapal'le, Sie)es el 
Roger-Ducos, deyaient ótre les trois cOllsuis. 
11 s'agissait ensuite ele trouver les moyens cJ'exé
cution. Sieyes avait la majorité assurée dans 
les anciens. Comme OH parlail tous les jours 
de projets incendiaires, f(H'II11~~S par l('s jaco
bins, 011 imagina de supposer de leur part un 
projct d'attcntat cOlltl'e la l't'pl'éSelltatioll ua
tionale. La commissioIl des ill~pectcllrs des an
cieus, tonte a la disposilioll de Sieyes, devait 
proposer de transf(~rer le corps législatif a 
Saint-Clolld. La cOllstitution dOllllait, 1'11 cffct, 
ce droit au conseil des allcicllS. c(~ cOllSed de
vait a cette mesure ell ajoulC!" Hile alllre (luí 
lI'était pas autorisée par la cOl)slitulioJ\, c'était 
de cOllfier le soill de protéger la trallslatioIl a 
un g~néral de son choix, e' est-a-dire á Bona
parte. Les anciens devaiellt lui défércr en meme 
telIlps le commélndelllcllt de la 17" divisioll 
lIlilitaire et de toutes les tl'OtljJes Calltollllées 

dan s París. DOllapartt', avec ces lól'ces, devait 
eOlldllire le COl'pS It'-gislatif á Saint-Cioud. La, 
011 espérait dev('nir maitre des cillq-cellts, et 
leur arrachel' le décret: d'Ull consulat provi
soiJ'e. Sieyes et Roger-Ducos devaiellt dOllner 
t.:c jon!' meme leur délllissioll dt~ dirt'cteuI's. On 

se proposait d'emporter celle de Banas, (;ohier 
'\11 .MouluI5_ .\lnl'~ 1" ,li",'I'I'lil'" ¡"Iait Jésol·'.J;¡-
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llisé par la dissolution de la majorité; on allait 
!Iil'e allX cinq-cents qu'il n'y avait plus de gou
vernement, et on les obligeait a llommer les 
trois consuls. Ce plan était parfaítement con(,;u, 
cal' il fallt tOlljollrs, qll3nd on veut faire une 
révolution, déglliser l'illégal autallt qu'on le 
pcut, se servir des termes d'une constitution 
pO nI' la détruire, et des membres d'un gouver
lH:'I1Wllt pour le rellverser. 

Un nxa le 18 brumaire pour provoquer le 
di'cret de trallsLation, et le 19 pour la séance 
décisive a Saint-Cloud. On se partagea la tache. 
Le décret de translation, le soin de l'obtellir, 
fut confié a Sieyes et a ses amis. Bonaparte se 
chargea d'avoir la force armée et de condllirc 
les troupes aux Tuileries. 

Tout étant arreté, ils se séparerent. 11 n'é
tait bruit de toutes parts que d'un granel évé
Ilt'mellt pret a éelater. C'est toujours ainsi que 
cela s "étail passé. 11 ll'y a de révolu tions qui 
réussissellt que ceHes qui peuvent etre con
llues d'avance. FOLlChé d'ailleurs se gal'dait 
d'avertir les trois directeurs restés en dehors 
de la conjul'atiou. Dubois-Crancé, malgré sa 
déférellce ponr les Lumieres de I~OlIaparte en 
matiérc de gllerre, était ch-aud patriote; il eut 
avis du projet, courut le dénoncer a Gohier et 
Ll Moulins, mais JI'en fut pas CI'U. l1s croyaient 



476 n¡::VOLUTION FRAN(,:AlSL 

bÍen a une grande ambitioll, mais non encore 
a une conjuration prete a éclater. Barras voyait 
bien un grand mouvemcnt; mais il se sentaÍt 
perdu de toute fa (,1 o n , et il se laissait lachement 
aller allX événements. 

La cornrnission des anciens, que présidait 
le député Cornet, cut la mission de tout pré
parer dan s la nnit du 17 alt 18, ponr [aire 
rendre le décret de transJatioll. On ferma les 
volets et les rideaux des fenetres, pour que le 
public ne fUt pas averti par les lumieres du 
travail de nuít qui se faisait dans les bureaux 
de la commission. On eut soill de convoquer 
le conseil des anciens pOUI' sept heures, et celui 
des ciúq·cents pour Ollze. De cette maniere, 
le décret de trallslation devait etre rellllu avallt 
que les cinq-cents fussent en séancc; et comme 
toute délibération était illterdite par la cOIlsti
tution á l'instant oú le décret de transJatioIl 
était promulgué, on fcrmait par cette promul
gation la tribune des cinq-cellts, et Oll s'épar
gnait toute disCllssioll elllbarrassaIlle. On eut 
un au tre soin, ce fut de différer ponr certains 
députés l'envoi des lettres de cOIlvocatioll. On 
fut certain par la que ceux dont OH se défiait 
ll'arriveraiellt qu'apres la décision relldlh~. 

De son coté, Bünaparle avait pris toutes le~; 
précautiolls llécessaircs. JI aval' mautk le co·~ 
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lolld Sébastianí, qui commandait le ge de dra
gons, ponr s'assurer des díspositions du régi
ment. Ce r{'giment se cOUlposaitdc quatre cents 
hommes a pied et de six cents hommes a che
val. Il renferrllaít beallcoup de jeunes sotdats; 
mais les viellx soldats ri'Areole et de Rivoli 
y d0I111aient le tOIl. Le colonel réponclit dn 
régiment á Bonapalte. Il fnt eonveUlI que le 

eo1011<'1, sons prétexte de passer une l'evue, 
sOl'tirait a cinq heures de ses casernes, distri· 
buel'ait son monde, partíe sur la place de la 
Révolutíon, partie tlans le jardín des Tuileries, 
et qu'il viendrait lui.mellle, avec deux cents 
hommes a cheval, occuper les rues dLl Mont
Blanc et Chantereine. Donapal'te fit ensllite 
dire allX colonels des autres régiments de ca
valerie , C{ll'il les passerait en revuc le 18, Il fit 
dire alIssi it tOllS les oHiciers qui dcmandaient 
a lui etre préscntés, qll'il les recevraít 1\:' ma
till dll Intime jour, Pour CXCIlSi>I' le choix di> 
l'heure, il pl'étexta un voyage. Il avertit Mo
rean et tous les généraux de vouloir hien se 
trouver rue Chantereine a la mcme heure. A 
minllit, il envoya un aide-de-camp a Lefebvre 
pom l'engager a passer chez lui a six heures 
du matin. LefebvI'e était tOl1t dévoué au dírec
toire; mais Dona parte cOlllptait bien qu'i\ ne 
résisterait pas it son asceJl(lant. n n'avait fait 
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prévenir ni Bernadotte ni Allgereau. 11 avait 
eu SO in , pour tromper Gohier, de s'inviter ;1 
diner chez lui le 18 meme, ave e tOlltr sa fl
mille, et en rrH~me temps pour le décider ;{ 
donner sa démission, ille 6t prier par 53 [emme 
de venir le lendemain matin, a huit henres, 
déjeuner rue Chantereine. 

Le 18 au matin, un mouvement imprénl. 
de cellx memes qui concouraient a le pro
duire, se manifesta de toutes parts. Une nom
breuse cavalerie parcourait les boulevanls; 
tout ce qu'il y avait de générallx et cl'officiers 
dans Paris se relldaient en grand uniforme rue 
Chantereine, sans se douter de l'affluence qu'ils 
aHaient y trollvcr. Les déplltés des anciens COlI

raient a leur poste, étonnés de ecHe eOIlvoca
tion si sOlldaine. Les cinq-cents ignoraieut, 

pour la plupart, ce quí se préparait. Gohier. 
MOlllins, Barras, étaient dans une cornplt'>te 

igllorance. Mais Sieyes, qui derlllis quelqlw 

temps prenait des le~ons d'équitation, el Ro
ger-Dllcos, étaient déja a cheval, et se ren
daien t al1X Tuileries. 

Des que les anciens furent convoqués, l(' 
président de la commission des inspeClellI'S 
prit la parole. - La commission chargée de 
veiller a la su reté da corps-lt-gislatif avait, dit-
11, appris que des projets sinistn's se trall1;lient, 
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(pJe des conspiratcurs accouraient en foule a 
Paris, y tenaicnt des conciliabules, et y prépa
raicllt (les attclltats COlltre la liberté de h 
repl'ésentation nationale. Le député CornC't 
ajouta que le conseil des aneiens avait dans 
les mains le moyen de sauver la république, 
et qu'il devait en user. Ce moyell, c'était el(' 
transferer le corps-législatif a Saint-Cloud pour 
le soustraire au x attelltats des conspirateurs, 
de mcttrc pen(lant ee temps la tranquilhté pu
blique sons la gardc d'un général capable de 
l'assurer, et de choisir Bonaparte pour ce gé
néral. A peine la lecture de celte proposition 
et du d(~cret qui la contenait ('tait-elle ache
v(~e , qn'une certaine émotion se manifesta 
dans le conseil. Quclqucs membres voulllrent 
s'y opposer; eornudet, Lcbrun, Fargnes, Re
gnier, l'appuyercllt. Le nom de Bonaparte, 
qll'on avait l;lÍt valoir, et de l'appui duque! 
011 se savaít assuré, décida la majorité. A huit 
heures le déeret était rendu, Il tl'ausférait les 
conseils a Saint-Cloud, et les y convoquait 
pour le lcndemain a midi. Bonaparte était 
nommé général en chef de toutes les troupes 
contcllucs dans la 1]'" division militaÍre, de 
la garde <lu corps-législatif, de la gardf' du di
rf'ctoire, des gardes ilatiollales de París et des 
envirolls. Lefchvre, )(' COl1llllancla.lIt actue[ dr' 
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la 17e division, était mis sous ses ordres. Bo
naparte avait ordre de venir a la barre rec('
voir le décret, et preter serment dans les 
mains du président. Un messager d'état fut 
chargé de porter sur-Ic-champ le décret au 
général. 
<-

Le messager d' état, qlli était le dépllté Cor-
Ilet lni-meme, trollva les boulevards encoDl
brés d'une nombreuse cavalerie; la rne dn 
Mant-Blane, la rue Chantereine, remplies ti' af .. 
ficiers et de généraux en granel uniforme. TOllS 

accouraient se rendre a l'invitation du ~énéral 
Ronaparte. Les salons de eelui-ci étant trop 
petils ponr recevoir autant de monde, il 6t 
ouvrir les portes, s'avanc;a sur le penon, et 
harangua les officiers. llIenr dit que la Franee 
était en danger, et qu'il comptait sur eux pour 
l'aider a la sauver. Le député Cornet lui pré
scntant le décret, il s'en saisit, le leur lut, et 
leur demanda s'il pouvait compter sur lenr 
appui. Tous répondil'ent, en metíant la maia 
sur leurs épées, qu'ils étaient prets a le se
conder. Il s'adressa aussi a Lefebvre. Celni-el, 
voyant les troupes en mouvement saIlS son 
ordre, avait interrogé le colouel Sébastiani, 
quí, sans lui répondre,lui avait enjoint d'en
trer chez le général Bonaparte. Lefebvre était 
entré avec hnmpUl'. - Eh hien ~ Lefehvre, lui 



dit Bonaparte) vous, l'un des soutiens (ie la 
répuLlique, voulez-volls la Jaisser périr dan s 
les mains de ces (lvocalcu) Ullissez-vous a moi 
pOli!' m'aider a la salive:,. Tellez, ajouta Ro
napart(~ en prenant un saLre, voila le sabn~ 
que je portais anx Pyramides; je vous le donn~ 
comme un gage de mon estime et de ma COll
fiance. - Ouí, reprit Lefebvre tout énm, je
lOI1S les aFocals ~lla riviere. Joseph avait amellé 
Bernadotte; mais celui-ei, voyant de (plOi il 
s'agissait, se retira pour aIler avertir les pa
triotcs. Fouché n'était point dans le secret; 
lnais, Jscrti de l' évi:llement, il avait ordollné 
la ferrneture des barrieres, et suspendu le dé
part des courriers et eles vaitures plloliclues. 
n Villt en toutc hate en avertir Bonaparte, et 
llli faire ses protestations de rlévouement. Bo
¡¡aparte, qui l'avait laissé de cOté jusqu'ici, ne 
le repollssa point, mais lui dít que ses pr{o
calltiolls ét;¡icnt inutiles, qn'il IH: falIait ni fer
mer les barriéres, ni sllspendrc le cours ordi
naire des choses, qu'íl marchait avec la lIatian 
et comptait sur elle. Bonaparte apprit dans le 
momellt quc Gohicr n'avait pas voulu se rcndre 
;1 san invitation, il en témaigna quelquc ha
meur, et l"i ut dirc par un intermédiairc qu'il 
se penlrait inlltilcll1cnt en voulant résister. II 
monta allssit()t :l chcval panr se rendre a!lX 

x. 3r 
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Tuiicries, et preter serment devant le cons(~íl 
des anciens. Presque tous les gc\néraux de la 

républiquc l~taiellt á cheval a ses cotés. 1\10-

reau, Macdonald, Berthier, Lannes, Murat, 
LCc!(TC. étaient derriere lui eomme ses lieute
nants. Il trouva aux Tuilerics les détachelllents 
du ge, les harangua, et, apn\s les avoir enthou
siasmés, entra dan s le palais. 

JI se présenta devant les anciens, aceompa
gné de ce magnifique état-major. Sa présence 
causa une vive sensation, et prouva aux an
ciens qu'ils s'étaicnt associés a un homme 
puissant, et qlli avait tous les moyens néces
saires pour [aire réussir un conp d'état. Il se 

présenta a la barre: « CitOyCllS rcpréscntants , 
({ dit-il, la république allait périr, votrc dé
« cret vient de la sauver! Malhenr a ceux qlá 
« voudraiellt s'opposer a son exéeution; aielé 
« de tous mes compagnons d'armes rasseml¡lés 
« ici antour de moi, je saurai prévenir ICllrs 
« ef10rts. On eherche en vain des exemples 
,( dalls le passé pOllr inquiéter vos esprits; rien 
« dans l'histoire ne ressemble au dix··huitieme 
« siecle, et rien dalls ce siecle ne ressemble a 
«( sa fin ... NOllS voulolls la réplIblique ..... 
« Nous la voulons fondée sur la vraie liberté, 
( <,ur le régime représentatif. .. Nous l'aurons, 
,( ji' le jure en mOIl nom. et all nom de 11)('.<' 
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« compagnons J'armes. _ .» - Nous le juron" 
tOllS, répéterent ¡t~S gélléraux et les officicrs 
qui étaient a la barre. La maniere clont BOlla
parte venait de pretcr son sermen! était adroite, 
en ce qll'il avait évité Je prüer serment a la 
cOIlstil¡¡lion. Un dépnté voulllt prendre la pa
role ¡JOlIr en faire la remartIllE'; le président 
la luí refllsa, sur le motiE que le décrl't de 
trallslation inlenlisait toute délibératioll. On 
se sépara sur-le-champ. Bonaparte se rendit 
alors dans le jardin, monta a cheval, accom
pagllé de tOllS les généraux, et passa ell revue 
les r{~gil11ellts de la garnison, qui arrivaicnt 
slIccessi vernellt. 11 adressa une harangue courte 
et énergiquc aux soldats, et lenr dit qu'il al
lait faire une révollltion qui lellr rendrait l'a
bondance et la gloire. Des cris de Vive Bona
parte! retentissaient dans les rangs. Le temps 
(\tait sllperbc, l'affluence extraordinaire : tOllt 
scmhlait scconder l'illévitable attentat qui al
lait t<~rmincr la cOllfusioIl par le pOllvoir ab
solLl. 

Dans ce moment, les cinq-cents, avertis de 
la I't;volution qui se préparait, s'étaient rendus 
en tumulte a la salle de leur séance. A peine 
r{>unis, ils avaienl rct:;ll un Illf'Ssage des a11-

cicns, cOllteuaut le décret de lranslation. A 
cette ledure, ulle foule de voix avaient éclaté 

') : -
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a la [oís; mais le président Lucien Bonaparte 
les avait réduites au silence, en vertu de [a 

constitution qui ne leur permettait plus de 
délibérer. Les cinq-cents s'étaient s{~parés a115-
sítOt; les plus anlents, courant les UllS chez: 
les autres, formaient des conciliabules, paUt' 

s'imligner en comnmu, ct imagi,wr quelques 
moyells de résistance. Les patrio tes des fau
bOllrgs étaient en grande agitatioll, et s'ameu
taient autour de Santerre. 

Pendant ce temps, Bonaparte , ayant achevé 
la revue des troupcs, était rentré aux Tuilc
ríes, et s'était rendu a la commission des ins
pectellrs des anciens. Celle des cinq-cents 
avait entierement adhéré :'t la révolntioIl nOl1-

velle, et se pretait a tont ce qu' OH préparait. 
C'était la que tout devait se faire, sous le 
prétexte el' exécuter la trallslation. Bonaparte 
y siégea en permanence. Déja ]e ministre de 
]a justíce Cambacéres s'y étaít renrlu. l"ollché 
y vint de son coté. Sieyes et Hoger-Ducos ve
naient rl'y donner leur démission. Il importait 
d'eIl avoir encore une troisiernc au directoire, 
parce qu'alors la majorité était dissoutc; ii 
n'y avait plus de pouvoir exécutif, et on n'a
vait plus a crainclre un dernier acte d'énergie 
¡le sa parto On n'espérait pas que Gohier ni 
\'Tolllim la donllassent; on (lép(icha YJ. de 
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Tal1PJrand et I'amiral Bruix a Barras, pOllr ¡ui 

3rrachcl' la sicllne. 
Bonaparte distribua ensuite le commalllle

mcnt des trollpcs. Il chargeaMurat, avec une 
nombrcuse cavalerie et un corps de grena
diers, d'aller occlllwr Saint- Cloud. Serrurier 
fut mis au Poillt~dll:iOUI' avec une résene. 
I~~mlJcs J'ut charg(~ de commander les troupes 
qui ganlaient les Tuilcríes. Bonaparte doulla 
ensuite a l\'Iorcau une cOlllmission singllliel'e, 
et ccrtainf'ment. la moins honorable de toutes, 
dans ce graml événemcllt. II le chargea d'al-
1('r, a \ee Cillq eents hommes, garder le Lllxem
bourg. Morean avait ponr instl'llction de blo
quer les directcurs ~ SOllS prétexte de veiller 
a ¡cm su reté , et de leur iuterdirc ahsolument 
toulp commuuicatiou au debors. Bonaparte tlt 
signiticr eH meme tl'mps au commandant de la 
ganJe directoriate de lui obéir, de quitter 
avec sa troulw le LlIxembonrg, et de venir se 
remIre allpr(~s de lui allX Tllileries. On prit 
enfill une derniere et importante pn"calltion, 
avec le secours (le Fouch(~. Le dircctoire avait 
la faculté de suspemlre les mu nici palités; le 
ministre Fonché agissant en sa qllalité de mi
nistre de la poliee, commc s'il était autorisé 
par le clirectoire, sllspelHlit les dOllze munici
palit(;s de Paris, el leur ellteva tout POUVOiL 
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lIue l'estait, par ce moyen, allX patriotes, au
Clln poi lit de ralliemcnt, ni an directoil'e, lli 

dans Jes dOllze commulles qui avaiellt succédé 
a la graude commune d'aulrefois. Fouché fit 

ensuite aitJcher des placards, pour inviter les 
citoyens a l'ordre et an rcpos, et leur assurcr 
qu'on travailJait dans ce 11l0ment a sauver la 
répllblique de ses périls. 

Ces mesures réussirent complétemcnt. L'all
torité dll général BOllaparte fut reconnue par
tOllt, bien que le conseil des anciens n'eút 
pas agi constitutionnellemellt en la lui confé
ran t. Ce conseil, en effet, pouvait bien ordon
ner la trallslation, mais ne pouyait ras nOl11-

mer un chef supI'eme de la force armée. 1\10-
reau se rendit au Luxembourg, et le hloqna 
avec cinq cellts hommes. Le commandant de 
la garde directoriale, Jllbé, obéissallt sllf-Ir

challlP aux ordl'cs qu'il venait df~ recevoir, fit 
monter sa trollpe ~l che val , d Cjlliua le Luxcm
bOlll'g pon1' se r('1I(11'e allx Tuilcries. Pendant 
ce tcmps, J(·s trois directcurs, lVloulins, Go
hiel' ct Barras, élaient dalls une crnclle pcr 
pkxit~. lVIoulillS et Goh ¡el', s'a perct'vant cnliH 

de la conjuI'alioll qui lnur ;¡yait ~clwppé, S'(~

taieIlt reIHlus tIalls l'appartemellt de narras 
pon!' lui dem;J.mlcl' s'il YO!llait tellil' [crme 
avrc PllX, et former la maj()rit(~. Le volllptllellX 
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directenr était dans le bain, et apprenait a 
peine ce que Donaparte faisait dans Paris. -
Cet homme, s'écria-t-il avpc une expression 
grossi(~re, HOUS a tous trompés. - Il promit 
de s'unir a ses collegues, cal' jI promettait 
toujollrs, et il cnvoya son secl'étaire Bottot 
aux Tuilcl'ies pour allel' a la déconverte. Mais 
a peine Gohicr et l\Iolllins l' eurellt-ils quitté, 
q n'iI tomba dans les mains de Rruix et de 
M. de Tallcyrand.ll n'était pas clifficile de lui 
f~1ire sentir l'impuissallce a laquelle iI était ré
duit, et cm n'avait pas a craindre qu'il voulút 
succomlwr glorieusement en défenrlant la 
COllslitlltion directol'ialc. On lui promit repos 
et fortul1e, et ii cOllsentit a donner sa démis
sion. Oll lui avait rédigé une lettre qu'il signa, 
et que MM. de Talleyrand et Bruix se haterent 
de porter ~l Bonaparte. Des cet instant, Gohier 
ct MoulillS fircnt pour parvenir aupres de lui 
des e1Jorts inutil(~s, et apprircnt qu'il venait 
de se démettl'e. Héduits a eux sellls, n'ayant 
plus le droit de délibél'er, ils ue sa vaient quel 
parti prendre, et ils voulaient cepcndant rem
plir loyalement leurs devoirs envers la cons
titution de l'an IlI. Ils résolul'ent done de se 
rcnd re ;'¡ la commission <les inspecteurs , pour 
demaudel' ;\ lcurs dellx collegues, Sieycs et Du
('os, s'ils vOlllaiclll Si' réUllii' ;¡ CU). ponr re-
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cOIlstituer la majorité, et promulguer du moins 
le décret de translatjoJl. C'était la une triste 
ressource. Il ll'était pas possible de réunir une 
force armée, et venir leve!' un Üelldard con
traire a celui de Bonaparte; dt\s 101's il étaít 
inutile d'aller aux TllÍleries, alfrolltel' Bona
parte au milieu de son camp et de toutes ses 
forces. 

Ils s'y rendirent cependaut, et OH les y 
laissa aIler. l1s trouverent Bonaparte entouré 
de Sieyes, Ducos, d'une foule de députés et 
d'lIIl nombrellx état-major. Rottot, le secré
taire de Barras, venait d'(\tre fo!'l mal accuciHi. 

Rouaparle, élev:lIlt la voix, lui avait dil : 
« Qu'a-t-oll fait de eelte France, que j'avais 
« laissée si brillante? J'avais laissé la paix, j'ai 

« retrouvé la gllerre; j'avais laissé lles victoircs, 
« j'ai retronvé des rev!'rs; j'avais laissé les miJ
« liuI1S de l'ltalie, f't j'ai ITOllVt~ des Jois S!1O

« liatrices et la mist>rc. Que SOllt develllls CCllt 

« mille Fran<;,ais (IUC je cOllllaissais, tous nH~S 
(( compagnons de g/uil'e? ils sont morts!)) 
r:euvoyé Boltol s'était retireatterré; maisdans 
ce rnoment la démission de Rarras ("tait arriv('e 

et avait calmé le général. II !lit á GuIlle!' el 

Mou1ins qu'ii élait salisbit de les voir; qu'il 
cOlllptait sllr Icur dl:missio!i, paree (Fl'ii les 

cruyait trop DOlJS cilílY\'liS jlotlr s'oppos('l' Ú 
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lme n'~V()llltioll iuévitahle et salutaire. Gohier 

répondit avec force qll'il ne vcnait avec SOl} 

collcgue l\Toulins (llle pour I.ravaillcr a sauycr 
la r(~pllblique. - Gilí, n~partit Bonaparte, la 
saUVC1', el a vcc quoi? .. ave e les moyens de 
la constitutiot1, qlli CI'OU le de !Ol1tes parts?-

Qlli vous a dit cela? rt-pliqua Cohier. Des per
fidcs qui ]l'ollt]Ji le COIlI'age, IJi la yolollt(~ de 
w;¡rcher :l\"ec elle. - Dile altercation assez 

vive s'ellgagea entre Gohier el BOllaparte. DallS 

ce moment, on apporta un billet an gt-néral. 
Il contenait l'avis el'une grande agitation au 

hubourg Saiut-Autoillc. - Gélléral l\Ioulins, 

dit Donaparte, vous etes parent de Santerre? 
- ""1011, répoudiL l\IoulillS, je ne suis pas son 

parellt, mais son ami. - J'appl'clHls, ajouta 

llonaparte, qll'il rpmue dans les fallbourgs; 

elites-lui qll'all premier mouvement je le fais 

fusiller. -l\Iol1lills répliql1a avec force a Ro

llapartc, fjlli lui répéta (111'il fel'ait fusiller San

terreo L'altercatjoIl coulinua avec GolJier. Bo

naparte lui c1it en filJissaltt : - La l'épublillue 
est en péril, iI fallt la sallver ... je le veux. 
Sil')'es et Ducos ont donné leur démission; 

llanas "iclIt de llauller la sienne. Vous etes 

deux, isolés, im puissants, vous ne pouvez' 

rien; je vous cllgagc a De pas résistcr.- Gohier 

el J}!<JIIlius répondircnt qu'ils lit' désel'teraient 
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ras lenr poste. Ils retournerent au Luxem
bOllrg, ou ils fllrent des ce moment consignt;s, 
séparés J'un de l'autre, el privés de tonte com
munication par les ordres de Bonaparte trallS
mis a Morcan. Barras venait de partir ponf 
sa terre de Gros~Bois, escorté par un détache~ 
ment de dragons. 

Illl'y avait donc plus de pOHvoir exécutif! 
BOllaparte avait seul la force dalls les mains. 
TOlls les ministres ~taient réullis auprés de 
lui, a la commission d¡>s inspecteurs. Tous les 
ordres partaient de la, comme du seul pOillt 
oú iI existat une autorité orgallisée. La jour
née s'acheva avec assez de calme. Les patrio~ 
tes formaient de nombreux conciliabules, 
pl'oposaient des résolntiolls désespérées, mais 
sans croire a la possibilité de les exécllter, 
tant on redoutait l'ascelldant de J30naparte sur 
les Lroupes! 

Le soir on tint conseil a la commission des 
inspcclellI's. L'objet de ce cOllseil était de con
venir, ayec les priucipaux membres des an
cien s , de ce qll'OIl ferait le lendcmain a Saiut
Cloud. Le projet arreté avec Sicyes était de 
proposer l'ajournement des cOllseils avec uu 
consulat provisoire. CcHe proposition présen
taitqllclc¡ues difiicultt's. Beaucoup de nWll1Lres 
des ancicus, qn ¡ avaient cOlltribué a rendre It~ 



¡](;Cl'ct de translatioll, s'effrayaicut maintellallt 

de la dornination dll parti militaire.lls n';¡y;¡ielll 

ras cm que l'on songcát a créer ulle dictattlre 

• au proGt de Honaparte et de ses deux as
sociés; ils auraietlt vOlllu sculernent que 1'011 

composat alltrernent le direetoire ,et, malgré 

I';'tge de Bonaparte, ils aUt'aient eonsellti a le 
nommcr directeur. [ls en firent la proposition. 

M;¡is ROllapal'tc répondit d'ull ton décidé, que 

la constitu tion ue pouvait plus l1larchcr, 

qu'il faltait une autorité plus coneentrée, el: 

surtollt un ajollrl1ernent de t011S les d~;bats 

poli tiques gui agitaient la 1'épnblique. La no

minatÍan d(~ troís consuls et la suspension eles 

conseils jusqu'au I
er ventose, ftlrent done p1'o

p()s('~es. :\ pres une discussioll assez longuc, ces 

lIIesures furellt adoptécs, OIl choisit BOllaparte, 

Sieyes el. nucos pOllr consuls. Le projet fnt 

ródig<", et dut ('lre pro posé le lcndcmain 

1l1:ltill a Saillt-Cloud. Sicycs, connaissant par

faiternent les mOllvements d'vollltionllaires, 
vOlllait qu'oll arn;t;'¡t dans la 1It1i, (pIaranh~ 

des menellrs des cínq-ccnts. Bonaparte lIe le 

youlnt pas, et cut a s'cn repelltir. 

La Huit filt asscz tranquillc. Le lendpll1ai" 

ll1atill, 19 lJl'llllJail'e (10 lIovcmbre), la routc 

de Saillt-Clolld était convertc de trollpCS, de 

y,¡ilUI'('S d de cllricllx. Trois :;alles ;waient l'tC: 
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préparées <tu chateau : l'uuc pour les anciens, 
l'autre pour les cinq-cents, la troisieme pOli!' 
la cornrnission des illspecteurs et ponr BOl1a

parte. Les préparatifs devaiclIt elre achevés 3. 
micli, l1lais ils nc puren! l'etre aVélnt dCllX heu
r('s. Ce retard I1lallrjlJ:L de devenir funestc aux 
allleUl'S de la r~vollJlioll llollvelle. Les dt~pu
tés eles cleux conseils se prolllcnaient d:lIls les 
jarclills de Sailll·Cloud, et s'clltrctenaient en

semble avcc Ulle extn~me vivaciló. Ceux des 
cinq - cents, irrilés d'avoir été déport{~s en 
quelque sorle par ceux des anciells, avant 

llH~me qu'ils pnssent prelldre la parole, lem' 
demandaient naturcllclllent ce qn'ils voulaient, 
ce qu'ils projetaient pour la journée. - Le 
gouvel'l1cment est décomposé, leur disaient
ils; eh bien, soi L; lIons COll vcnolls (jll 'il faut 

le recomposer, el qu'il en a besoin. Voulez
vous, au lieu (l'holllmes illepLes et SilllS l'C

llOJllllléc, y porter des howmes iwposallts; 
nJUlcz-vons y porter DOllaparle :) ..... quoiqu'il 

n'ait pas Llge requis, nous y cOllsenlons en
coreo - Ces questious prcssantes embarl'as
saicllt les anciens. Il fallait cOllveuir qu'oll vou
bit autre chose, et clu'oll avail le projet d'Ull 

renvcrSCll1ent de consLillltioll. Quelques-l1I1s 
d'entre eux f1rent des illsilluatiolls a ce sujet; 

mai::; elles furent mal accueillies. Les ancieus, 



llmF:CTOIRE :,1799). 4:")3 
d(~.iá eff'rayés la veille de ce qui s'était passé :{ 
la commission des inspectelll's, fllfent ébran
lés tout-a-fait, en voyant la résistance qui se 
manifestait dans les cifl(l-cents. Des ce mo

ment, les disposiLiollS du corps-législatif paru
I'ent douteuscs, et le projet de révolutiol1 fut 
tres-compromiso Ron aparte était a cheval a la 
tt~te de ses trollpes; Sieyes et nucos avaicnt 
ulle chaisc de poste, attcléc de six chevaux, 
Llui les attcndait a la grille de Saint-Cloud. 
Beaucoup d';mtres personnagesen avaient aussi, 
se clisposallt, en cas d'échec, a prendre la fuite. 
Sil'ves, du reste, Illontra dans [oute cctte scene 

.1 

uu ra1'e saug-froicl et une grande préseuce 
d'csprit. On craignait que Jourclan, Auge1'eau 
et Bcrnadottc ne vil1sscl1t parler allX troll pes. 
On donna l'ordrc de sabrer le premier indi
vidu quí se préscnterait ponr harangner, re
présentant Oll gén(;ral, n'importe. 

La st;ance d('s deux conseils s'ouvrit a cleux 
heures. Dans les aneiens, des récJamations s'é
leverent de la part des mcmbres qllÍ n'avaient 
pas été convoqnés la veille ponr assistcr á la 
disCllssioll sur le décret de translation. Ces 
réclamations fnrent écartées, puis OH S'occtlpa 
d'une notification aux cinq-cents, pOOl' lenI' 
appremlrc que le conseit était en majorité, et 

pn't a délil)érer. Aux ciTllJ-cents, la délibéra-
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1ion commen~a autrement. Le député Caudin, 
qni avait missioll de Sicyes et de Bonaparte 
d'ouvrir la discnssion, parla J'abord des dan

gers que courait la républiquc, et proposa 
deux choses : t)remieremcnt de remercier les 
anciens d'avoir trallsféré le conseil a Saint
Cloud, et secondement de fOl'mer une com
mission chargée ele faire un rappol't SUl' les 
(langers de la république, et sur les moyells 
de pourvoir a ces dangers, Si cette proposi
tiOll avait été adoptéc, on avait un rapport 
tout préparé, et on eút proposé le cOllsulat 
provisoire et I'ajollrnement. Mais ~l peine le 
député Gauclíll a-t-il achevé de parler, qu'lln 
orage épollvantable éclale dans l'assemblée, 
Des cris violcnts I'etentissent; OH entend de 
toutes parts : - A Las les dictateurs, point de 
dictatllrc, vÍve la coustitution! - La cOl1sti
tution ou la mort, s'écl'ie Delbrel... Les JXÚOll
llcttes ne n ous cfl'raiell t pilS, IJOllS sornmes 
libres ici. ~ Ces paroles sont snivies de IlOU
veaux cris. Qllclqucs députés fllrieux répetent 
en regardallt le présidcnt Lucien : Poiflt de 
dictature, a bas les dictateurs! - A ces cris 
insultants, Lucicn prcnd la parole. -- Je sen s 

trop, clit-ii, la dignité de président pOllI' souf
frir plus IOllg-tcmps les menaces insolentes de 
cc;'taius orateul's; jc les rappel!c a l'ü!'(lre.-
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ecHe injonctioll ne les calme pas, et les rcne! 
plus furicux. Apres une longue agitation, le 
député Grand-}Iaisoll proposc. de preter ser
ment a la constituliüll de l'an lIT. La proposi
tío n est aussitót accueillie. On demande de 
plus l'appe.lnominal. L'appel nominal est aussi 
adopt¡'~, Chaque clépllté viellt a son tour pre
ter sermcn t a la triLuue, aux cri s et aux ap
pl:llIdissemcnts de tous les assistants. Luciel1 
est oLligé lui-meme dc quitter le fautellil, 
pour pretel' le serment, qui ruine les projets 
de SOIl frel'c. 

Les événemcnts prcnaieut une tournure 
dangerellse. Au líe u de nomrner une COllllllis
siün pOllr écoute1' des projets de réforme, les 
cinq-cents pretaient un serment de m<lintenir 
ce quí exislait, et les anciens ébranlés étaient 
]1réts a reculer. C'était ulle révolutlon mau

qnée. Lc danger était imminent. Allgereau, 
.1 üurdall, les patriotes influents étaicnt a Saint
Cloud, attendant le moment fayoraLlc ponr 
ramener les troupes de lelll' coté. Bonaparte 
et Sieyes arretent sur-Ie-champ qu'il Ümt agir, 
cl ramcnel' a soi la masse floltante. Bonaparte 
se décide a se présenter aux dellx conseils a 
la tete (lc son état-major. Il rencontre Augc-· 
l'cau, qLli d'Ull ton raillenr Ini dit : Vous voiH, 
dan" 1I1leiolie positioll. - Les affaires (·taicnt 
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en bien plus mauvais état a Arcale, lui répond 
BOIlapa¡'te; et il se rene! a la barre des al1-

ciens. TI n'avaitpoillt l'habitllde desassemblées. 

Parler pour la premiere foís ell public est cm
barrassant, effrayant n)(~me poul' les esprits 

les plus fermes, et d:llls les circonstanccs les 

plus ordinaires. Au mílieu de pareils événe
mellts, et pOllr un halllme <]lIi lI'avait jal1lais 
paru a une tribune, ce devait elre biell plus 
difficilc encore. Ronaparte, fort ému, prellll 
la parole, et d'llne voix entrecoupée, mais 

forte, dit aux anciens : « Cit0,Yells représen

« tants, vous n'etes point dans des circonstall
« ces ordinaires, mais ~ur UIl volean. Pel'mE'l

« tez-moi quelqnes explicatiolls. Vous avez 

« cru la république en danger; vous avez 
(e tl'ansféré le corps -législatif a SaiIlt-Clolld; 
« vous m'aveí'. appelé pour assurcl' l'exécutiolJ 
({ de vos décrets; je snis sorti de ma dellleure 
« pour vous obéir, et déjit on 1I0llS aLrCll ve de 
« calomnies, moi et mes compagllolls d'armes: 
« on parle d'Ull nouveau CI'otllwell, d'un nou-

« veau César. Citoyens, si j'avais vonla d'un 
« tel rOle, il m'eut été faciJe de le prendre au 
« retonr d'Italie, au momcnt du plus heau 

« triomphe, et lorsque l'armée et les partís 
( m'invitaient á m'en emparer. Je ne l'al pas 
" voulu alors, je ne le veux pas aujüurd'lllli. 
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« Ce sont les dangers senIs tle la patrie qui 
«( ont éveillé mou úle el le votre. » Bonaparte 
fait ensnite, toujours d'llne voix émue, le ta
blean de la situation dangerel¡se de la répu
blirplC, déchirée par lous les par ti s , menacée 
d'une nouvelle guerre civile dans l'Ouest, et 
d'une invasion vers le Midi. « Prévenons, ajoute
« t-il, tant de maux; saUVOllS les deux choses 
( pour Icsquelles nous avons fait tant de sa
r< crifices, la liberté et l' égalité ... »-Parlez done 
allssi de la constitlltion! s' écrie le dépllté 
Lillglet. - ectte intcrruption déconcerte un 
illstant le gb1(~ral; mais Lientot il se remet, 
et d'l1ne voix entrecollpee il répond : « De cons
« titntion! vous n'en avez plus. C'est vous 
(( qui l'avez détruite, en attentant, le 18 frue
« tidor, a la représentation nationale, en an
« nulant, le 2.2 floréal, les élections popu
« !aires, el en attaquant, le 30 prairial, 
« I'indépcndal1cf' du gouvernement. eette cons
« titu tion dont vous parlez, tous les partís 
« veulent la détruirc. Ils sont tOllS venus me 
« faire confidence de leurs projcts, et m'offrir 
« de les secollder. Je ne l'aí pas voulu; mais, 
«( s'il le faut, je llormnerai les partís et les 
" hommes. J) - Nommez-Ies, s'écrient alors 
les opposants, nommez-les, demandez un co
mil ('. ;;ecrd.- lJne lOllguf' agitatioll succcde a 

'(. 
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ectte intenuptiou. Donaparte reprend f'nfin 
la paro le , el peignallt de nonveau l'état ou la 
Franee est placée, engage les anciens a pren
dre des meSlIl'es qui puissent la sallver. ( Eu
« "irouné, dit-il, de mes frCl'es d'armes, je 
« saurai vous seconder. J'en atteste ces Lraves 
« grcnadicrs, d011t j'apel'~ojs les LalOIlI1ettes, 

« et que j'ai si SOUvCllt cOllduils á l'ennemi; 
({ j"en atteste leur courage, 110US vous ;¡j derolls 
«( a sauver la patrie. Et si quclque oralem', 
C( ajoute Bonaparte d'une voix meuac;ante, sí 
(( quelque orateur payé par l'étrangel', parlait 
«( de me mettre hors la 10i, alol's j'en appell(~
« 1'ais a mes compagnons cI'armes. SOllgez que 
({ je marche accompagné <iu dicu de la fOl'tune 
{( et du diell de la guerreo )) 

Ces paroles illHlaciellses étaient un avis pour 
les cinC{ - ccnts. Les anciells les accucillirent 
tres-bien, et parurenL ramcI!és par la présencc 
dll général. lis luí acconlel'ent les llOlllleurs 
de la séallce. 

Bonaparte, apres avoir réchauffé les an
ciens, songe a se rendre aux cinq-cents, pour 
essayer cle leur imposer. Il s'av<íuce suivi de 
que!<lues grenadiers; il cutre, mais ¡lles laisse 
dcrriere lni au h011t (h~ la salle. 11 avait a par
conrir la moitit' de l'enceinte pour arriver ú la 
barre. A peine· est-il arrivé au milieu, que des 
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cris furieux partent de toa tes parts. - Quoi, 

s' écrient uIIe fonle de voix, des soldats ici! 

des armes ~ QlIC veut-on ? ... A Las le dictateur, 
;1. has le tyrall ~ -~ Un granel llombre de dépu
tt',S s'élancent au lllilicll de la salle, eutoUl'cnt 

le géllél'al, lui adresscnt les interpellations les 

plus vives ~ -- Quoi ~ illi dil-Oll, c'est pour cela 

que vous ;¡vez vaillClI ? .. Tous vos latll'iers sont 
flétris ... Votre gloil'e s' est challgée en infamie. 

Hespectez le tem¡ile des lois. SOl'tez, sortez !
nonapartc est confondll au milieu de la fon1e 

qui le presse. Les gl'elladiers qu'il avait laissés 
a la porte, accou reH t , repoussen t les d(~putés, 
et le saisisscnl au miIien dn COl'ps. On <lit que 
(Jans ce tumulte, des grcnadiers re~urellt des 

coups de poi"gllanl flui lni étaiellt destinés. Le 

grenadier Thomé eut ses vetements déchirés. 
II est tres-:possil)le {pIe, dans le tumultc, ses 

Yctemcllts aient (>t(~ déchirés, sans qu"jI y eut 

Iú des poigllards. JI cst possible aussi que des 
poignards fusscllt da!ls plus d'ulle maill. Des 

}'épubhcaius qui croyaicJlt voir UI1 nouveau 
C{~sar, pouvaient s'arlJlcr <In fel' de llrntus, 
sallS t'tre des assassiIl5. n y a ¡lile grande fai

blesse a les en justifier. Quoi qu'il ~~n soit, Bo

llaparte est ell1poI't(~ hOl"5 de la satIe. On dit 

qu'il était trouLló, ce qui Jl'est pas plus éton
nant que la Sllppositioll des poigllal'ds. lL monte 

'h. 
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a cheval, se rend aupres des trollpes, lellr 
dit qu'on a vOlllu l'assassinf'r, que ses jours 
ont été en péril, et est accneilli partout par 
les cris de Pire BOllaparte! 

Dans ce moment l'orage continue, plus vio
lent que jamais, dans l'assemblée, et se dirige 
contre Lucicn. Ce1uí-ci déploie une fermeté 
et un courage rares. - Voll'e fr¿~l'e est un ty
ran, lui dit-on; en un jour il a peI'du toute sa 

gloire. - Ll1cien cherche en vain a le justi
fiero - Vous n'avez ras voulu, dit-il, renten
dre. Il venait vous expliq1ler sa cOllduite, vous 
faire connaltre sa miss ion , répondrc a toutes 
les questiOlls que V'Jl1S ne cessez d'adresser 
depuis que vous etes réunis. Sps services mé
ritaient du moins qu'on lui dOllnat le temps 
de s'expliquer. - Non, non, a has le tyrall! 
s'écrient les patriotes fllriellx. Hors la loi ~ ajon
tent-ils, hors la loi! - Ce mot était terrible, 
i I avai t perdll RobespielTc. Pronollcé contre 
l~onaparte, il pOllvait peut-litre faire hésiter 
les troupes, el les détacher de lui. Lucien, 
avec conrage, résiste a la proposition de mise 
hors la loi, et (lemancle auparavant qu'on 
¡"conte son frel'C. Hlutole long-ternps;m mílieu 
d'un tumulte (~ponvalltable. Ellfir!, déposant sa 
toque et sa toge : - Misél'ables, s'écrie-t-il, 
vous voulez qi1e .ie mettt' hors la Joi mOl! 



propre frere! J e renonee au fauteuil, et je 
vais me rendre á la barre pour défenure ce
llli qu'on aCCUS,8. 

Dans cc moment, Bonaparte entendait aa 
dehors la scene qui se passait dans l'assemblée. 
Il craignait ponr son frerc; il envoie uix gre
nadiers ponr l'arracher de la salle. Les grena
dicrsentrcnt, trollvclltLucien au milieu d'un 
groupe, le saisissent pal· le bras en luí disallt 
que c'est par ordl'e de son frere, et l'elltrai
nent hors de l'Pllceillte. C'était le moment de 
prendre un partí décisif. TOllt était perdu si 
011 hésitait. Les Ilw)'<>IlS oratoires de ramener 
l'assembléc étant develllls impossibles, il ne 
restait que la force; il fallait hasarder un de 
ces actes audacieux, llevant lesquels hésitent 
toujours les lIsUrpatellrs. César hésita en pas

sant le Rubicon, Cromwell en fermant le par
¡ement. Bonaparte se décide a faire mal'cher 
les grcnadicl's SUI' l'assemblée. Il monte a clle
val avec Lllcien, et parcollrt le frollt des 
troupes. Luciell les har,wglle. - Le conseil 
des cinq-cents est dissOllS, leur dit-il, c'est 
moi qui VOIIS le cléclare. Des assassins ont ell

vahi la salle des séances, et 011t fait v¡oleuce 
a la majorité; je vous somme de mal'Chel· {Jou!' 

la délivrer. - Lucien jure ensuite que lui et 
son frére Ser()llt les d/.fr'u:;t'lII'S fidfdcs de la 
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liberté. Murat et T,eclerc (~Lranlent alors un 
bataillon de grenadiers, et le cOIHluisellt a la 
porte des Cillq - cellts. IIs s'avancent jllsqu'a 
l'entrée de la salle. A la vue des balonncttes, 
les dóputés pOllssent des cris affreux, comme 
ils avaieut fait á la vtle de Bonaparte.i\Tais 
un roulement de tambours couvre leurs eris. -
Grcnadicrs, en {lv{lnt! s' éel'ient les offieiers. 
Les grenadiers entrent rlans la salle, et dis
persent les députés qui s'enfuient les uns par 
les couloirs, les autres par l,es fenetres. En 
un instant la salle est évacuée, et Bonaparte 
reste maitre de ce déplorabk champ de ba
taille. 

La nouvelle est portée aux ancicIls, qlli en 
sont remplis d'inc¡uiétude (,t de regrets. IIs 
n'avaiellt pas souhaité un pareil attentat. Lu
cien se pl'ésente a leu!' barre, ('t vient justifier 
sa cowluite a l'éganl des ónq-cclltS. 011 se 
contente de ses raiso11s, cal', (IlIe hil'e dans 
une par'c'ille situatiolJ ? .. J[ l:t1lait en finir, ct 
remplir' l'ubjet qU'OIl s'était proposé. Le COll

seil des anciens ne pouvait pas décréter a lui 

seul l'ajuurnernent du corps législatif et l'ins
titution du consulat. Le: cOllseil eles cinq
cents t~tait dissous; mais il !'cstait une cin

(!ualltaine de députés, p:ntisans dl1 coup d'é
tat. On les réuúit, et un !eur hit rellllre le 
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décrct, objet de la révolution qtl'Oll v¡,nait de 

f~lÍre. Le décret est ensuite rapporté allX 311-

ciens, qui l'adoptellt vers le miliell de la nuit. 
Bonaparte, Roger-Dl1cos, Sieyes sont l10mmés 
conslIls provisoires, et revctns ele toute la 
pl1issance pxécutive. Les conscils t'ont ajournps 
au 1 cr ventóse prochain. lIs SOllt remplacés 

palo denx COllllllissiollS de villgt-cinq mem
brcs chaclllle, prises dans ]ps conseils, et 

chargées (l'approuver les mesures législatives 

que les trois consuls alll"Ont hesoin de prell
cIrc. Les consuls et les commissiollS sont chal'
g/'s de r(diger (llle constiluliotl nOllvelle. 

Telle fut. la révolution du Ji) bl'umaire, ju
gée si di versemcllt par les hOl1l mes, regal'clée 
par les 1II1S COtnllle l'attentat ({tú anéalltit 1'es

sai de nolre liberté, par les auttes comme un 
acle hanli., mais nécessaire, qui termina l'a

narehie. Ce (Pl'OIl en peut dire, c'est que la 
révolulioll, aprés avoir pris tOllS les earactéres, 
mOllarchi(lue, républicaill, démocratic¡ue, pre
nait eIlfin le caractcre militail'c, paree q u'au 
miliell Ile ceUe lutte perpétueile avec l'Europe, 
il fallait qn'clle se constilual: d'une mauiere 

solide el forte. Les républicains gémisst'llt de 
tallt (['effOl"ts illfructucux, de tant de sallg 
inutilcmcll t versé pour fo; :der la liDerté en 

Frauee, et ils déploreut di' la vnir immoléc 
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par l'un des héros qu' elle a vait enfantés. En 
cela le plus noble Sl'utiulf'nt les trompe. La 
révolution., qni devait llOUS dOl1ner la liberté, 
et qui a tont préparé pour que nous l'ayolls 
un jour, n'était pas, et ne devait pas etre elle
meme la liberté. Elle devait etre une grande 
lutte contre 1'ancien ordí'c de choscs. Apres 
l'avoir vaillCU en France, il fallait qu'elle le 
vainquit en Europe. Mais lIlle lutte si violente 
u'admettait pas les formes et l'esprit de la li
berté. On eut un moment de liberté sous la 
constituante, et il fut court; mais quand le 
partí populaire devint si menw;ant qu'il inti~ 
mida tous les esprits; qualld il ellvahit les 
Tnilt:'ries au JO aoút; quamlau :>. septembre ii 
immola tous ceux qui luí dODnaient des défian
ces; quawl au 21 janvicr it obligca tont le 
monde a se compromettre avec luí en trem
pallt les mains dans le sang royal; qU<lllCl il 
obligea, en aoút 93, tOIlS les citoyens a cou
rir au~ fmutieres, OIl a livrel' leur fortune; 
quand il abdiqua lui-mcmc sa puissance, et la 
remit a ce granel comité de salut public, com
posé de douze illdividus, y avait-il, pou vaít-il 
yavoir liberté? NOll; il Y avait un violent 
effort de passiolls e t d'héroisme, i 1 Y a vait 
cette tl'usion musculaíre d'un athlete qui lutte 
contre UlI cllncmi pllissanL Apr¡~~ el' IlJOIIICIlI 
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de danger, arres nos victoires, il Y cut un 
inslant oe reláchc. La fin de la convention et 
le directoil'e pl'ésenterent des IlIoments de li
berté. Mais la lutte avec l'Europe ne pouvait 
etre que paSS<1geI'ement suspelHlue. Elle re
commelH,;a bielltút; et au premier revers les 
partis se soulevercnt tOllS contre un gouver
nement trop modrré, et invoc¡uerent un hI'as 
puissant. HOlla parte, revenant d'Orient, fu t 
salué eomme sauverain, et appelé au pouvoir. 
On <lira vainement que Zurich avalt sauvé la 
France. ZUI'ich était un accident, un répit; iL 
fallait ellcare ;\Iarengo f't IIohenlinden pour la 
sauver. Il falIait pllls que des sueces militaires, 
il fallait une n'~urganis~tlOn puissanle a l'inté
rieur de toutes les parties du gouvernemellt, 
et c'était un chef politiquc plutot qu'un chef 
militaire dont la France avait besoin. Le 18 et 
le 19 brumairc étaient done néeessail'es. On 
pourrait sculelllcnt dire que le 20 fut eou
darnnable~ et (ItIC le héros abusa du service 
qll'il venait de rene/re. l\Iais 011 répondra qu'il 
vellait achever une túche mystérieuse, qu'il 
tellait, "ans s' en doutcr, de la destinée, et 
qn'il aecomplissait sans le vonloir. Ce u'était 
pas la liberté ([u'il vcnait contilltlel', cal' elle 
ne pOllvait p:l.S cxist(,r encare; il vellaít, SOllS 

!t's rUl'tll(,~; IllUllal'cbiqucs, coutilluer la n'·vu-
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lution dans le monde; il venait la continuer 
en se pla~ant, lui plt'-béien, ~tll' un trolle; en 
conduisant le pontifc á Paris pour verser l'huilc 
sacrpe sur un frollt plébéien; en créant une 

aristocratie ayec des plébéiens, en obligeant 
les vieilles aristocraties a s'associed. son arista
cratie plébéienne; en faisant des mis avee des 
plébéicns; enfin ell l'ecevant dans son lit la 
tille des Césal's, et en llH~latlt un sang plé
héien a l'lln des sangs les plus vieux de l'Eu
rope; en melant cnG.n tans les peuples, en 
répandant les lois fralJ(:aises en AlIl'magnc, en 

halie, en Espagnc; ell dOllllant des démentis 
a tant t)e prestiges, en ébranlant, ('11 cOllfoll

dant tant de cllOses. Voilil que!le lúche pro
fonde il all;¡it remplir; el pClHlallt ce temps la 
llouvelle société allait se cOllsolider ;\ l'abri de 
son épéc, et la liberté devait venir un JOUT'. 

Elle n'est pa<.; Vel111f', elle vieueIra. J'ai décrit la 
premiere cri~e qllj. en a prép;tr'/~ les /délll(~lIts 

en ElIl'ope; je l'ai i:tit sans hainc, plaignant 
1'crreur, révél';lIll la verIl!, acllllil'ant la gran

deur, tachant de saisir les profoIHls desseius 
de la Providence dan s ces grallds ó\(;nernellts, 

et les respectant des que Je croyais les avoir' 

S:1ISIS. 

FIN DU DIXÜ:jIE ET llERNIElt \()UIME. 
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159. Confh'cllct' de Lille. IX, 2'íR-2,;,o.-Projet de 
desccntc en Anglcte'Tc. X, I T et 511iv. Ses ('ffi)"ts pon!' 
organiser une nouvelle coalition eontre la l'rance. X, 
T!18 el slIiv. 

clOUT (10)_ D(,tails cireollstanci(:s de celtc jOIl rnéc. n, 21í6-
280. -111, r el slliv. - F(;te de I'annivcrsail'(~ dI, ectte 
jou1'n6e. V, r8o-18~ . 

. '1 "PEL ~¡; l'EUI'LE. 11 est propos(; el discutl' dans la con
vention 101'5 dll pl'Oee5 dn roi. III, 379 d ~Iliv. 

II PI'ROvrSIO'iXF.\fENT. Difficult(',s r¡ni cmpl\ehellt l'appro
visionnement de Paris, 1, 120-] 21. 

ARCOLE. Détails de cette bataille. VIII, !1~2-[179' 
A.RGONNE. Divers combats sont livrés dan s celte forét. IIl, 

¡ 05 et suiv, 
ARISTOCRATIE. Sa politilIllc apres le J 4 jllillet. 1, J29-1 ~So. 
'\R}IÜ~ RÉVOLLTlON'L\IRI'. :1') est or¡;anis(>(', V, 288-28;). 

-Est Iicenci,;". "\1, ~d5. 
\I\HF,R. ttat de l'a1'in¡;c el 1'l'\'olt(>s des lmllJ"'s dans di· 

'1']'5<'5 p!'ovinrcs. J, A~" ('t slli,-
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AR~fÜS. DispositiollS de IIOS années pour s'opposer ;¡ 

l'invasion étrallgere. lB, [12 et sniv. 
ARTülS (le comte d') (juitte la F[·auce. 1, 115. 
ASSEMRr.~;E CENTRAI,E de résistance it I'oppres,ion, formée 

,'t Caen par des (!.'~llUtés des départcments. V, 20 ct 
suiv. 

A5SEMBLÚ: CONSTlTU'\"iTE. (Vo)'. AssclIlúl¿e llatlona/e.) 
ASS~:l\IRLÚ. 1.ÉGISr.ATJ\'E. !Iolllmes qui la composellt. 11, 

lT-12 et ,uiv. Elle fait un décret t'ontre les émigré·s.H, 
,,5 el slliv. Rí'ud lIB décret cOlltre les IHÚl'es flllí !le 
pn'taielll l'as le SCl'mcllt civi'Itlc. n, 30. Suites de 
cL'llc~ llW,lIrC. n, :~, f't stliv. Re([lIiert les deeteurs et 
jlt'inccs de ¡'(,lllpiTe de d¿'sarlller les émigrés. II, 37-39-
lHet ('ti aeclIsation Monsieur et plusicul's autres émigrés. 
JI, 55. Fait un Meret pom prévenir tonte medífieatiO[l 
de la eonstitutioll. ll, 57. D(~er(\te ([tiC la gllerrc esl. 
Ji·claré!.'. 1I, 80 et slIiv. Se dódare en permanenec, II, 
!J(j. uéc:rútc h di'portation dc'i pl'i\tres. II, 9'7. Débats 
rdalif, ;'( ulIe IcUre écrite par Lafa"ctte, TI, 12,1 (,t 

slIiv. Fait ddilcr c!evaut elle les attrollpClllcnts armé, 
un 20 juin, E, 1[13-1[14. n¡'~bais rdatif, Ú I'affairc dn 
2.0 juill,lI, r5(j el suí\'. Rel:oit diycrsrs p(~titions rela
tives aux (',véncments dl¡ 2.0 jnin. 1I, 160-162 et sui\". 
l;ait un décreL rdatif :¡ la lcvéc des clépartements. n, 
I7 1. Aun'e (I¡',ere! sur les gardes nationales. II, 172. 
Séanre oú elle J¡'diherc 511\' le Pl'ojct de la commissioll 
des J)ouzc', 'l"i esl adopté. 11, 175 -189. Sóanc(' du 7 
¡"illd I 7~F. II, '!Jo et slIiv. 1<:111; diTlarc que ((1 patrie 
t>st en dlll/gn·. S"it(' d(~ ('c!te mc'surc. II, 1971't suiv. 
Elle reltd le d¡"crt't de la SII"I)(,/lsioll pl'Dvisoire dn roí. 
1I, 280. l'I'Iesur(' , qu'c11e prclId ¡¡pres le 10 aoút. lIT, 
~) eL suiv. Déeretc la fOl'Jllal.ioll d'IlIl e;[1lI1' sous París. 
] IT ,In. Or¡.;auisc la poliee, di ti' de: .IlÍn:/{' génirate. III 
n. ('t suiv, EII" cI¡"cl'!,l!' la forll1atioll d'un trihullal c:-..tTa· 
ol'din,1ire pOllr jllgcr I"s crinlPs dl1 lO aoút. ITI, '~o. 
Orclolluc 11111' I('v,"" dc! tn'illc !TIille hOI11Illc.,. nI, t,\·5'í, 
1-:,t dis·;oll!c'. Irl, ,>'(J. 

-\ ';SEM BLI::E :;-A1'1O:-i \l.E, L"a",;clllbll:C d('~ d¡'put", dll tÍPI'S

('~tat. pl'clld ce titre, sur la ¡JI'(¡PO,iliolJ (k Legrand. 1, 
Ij J. L"s COIlIllIlIIlC, ,C' (,OI1Stitllt'llt 1'11 assemLI¿'e naLÍo-

x. 
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na le. 1,62. Elle l'cfusc de se si'pare!', d'ap!'és I'ordre 
dllroi. l, 7 [1.Déclare l'inviolabilité de ses m('lllhres. l,; S. 
Ddihcre sur les mandat, im[>(~ratirs. 1, So. NOIl1/llC un 
comité des subsistallces. 1, 85. Diffícultés de sa position. 
Ibitl. Ellc yote lllle ;¡uressc al! roi pou!' le rellvoi des 
troupes. 1, 92-93. Pl'opose divel'scs mesu!'l'S apres les 
év(',nements des 12 el 13 juillet, el dt'mande au roi le 
I'l'lIvoi des tmupes. 1, lO/. Continue le 14 juillct ¡'¡ 

S'occllper de la constitutioll, el llumllle un comité pOll1' 
prépal'er les qnestiolls. T, 102. Ellvoic, sur la proposi
timl de lHirahe;JlI, IIne di'putatioll all roi. Envoie H!le 
dcrnÍ,'!'e d('IlIItatioll !lll roi. niSl'(¡IlI'S dc .:vIirabeall. l, 
IO 3- 1 04 - 11 I. Elle cnvoie it I'hótl'l-ue-villc IIl1e dC(lllt;¡ -
tion annO!lcallt larhmioll du roiavee la Ilation. l, 113. 
FaiL ulle proelamaLio!l !lll Twuplp, sans resultat. 1,135. 
Discute la déelaratiol1 des droits de I'homme. 1,138. 
Abolit les privilégcs féodanx et les (ll'i,'iléges des villes. 
l, 1 3!)- 1 [10 l't sniv. Adopte l'em[l1'llllt de l!,(~lIle mil
lions. l, 150. Fait la déclal'atioll des droits de l'homme. 
l, 150etsui\'. Yo te l'unité el la permmwllcc de l'a,selll
Llt',e. J, 162. Vote le veto SlIspl'lIsif. 1, IG'~-d)(I-I(iS. 

Vote I'he)'(~dité de];¡ eourol1ne el l'illviolabilité du roi. 
1,166, Adopte Ul1 plan de NeckersUJ'l1ll imp6t.1, q! •. 
Déba!, relatiCs it !lB messal!e dn roi. 1, J 84,¡ 85. Elle 
d(;clare qu'elle ,el'a trallSjl(il'l('C il Paris. 1, 1 DG. D('(,I'l'1e 

(lile les biens dtl clergé sont it la dispositioll de I'(>tat. 
1, 20! et suiv. Divise le royaullle en dPjlartelllcnlS, 1, 
210. Disn1ssion importante pou!' d(~tl'rJllillcl' ,t (Iui ap
particut le droit de Llirc la paix el la ¡!lI"JTC. 1, 211[1-

'.!~i) el suiv. EII(, I'('lId JIU deerd l'elalif il ce droit. l, 
248. Décrete l'elY,issioll de [100 millions d'assignats, 1, 
254. Abolit les ¡itrps féodaux. 1, ?,()O. Prcnd des It1C

sUI'es pon!' cmpccher l'éllligration. 1, J~)2 el slIi\'. l\le
,;ures qu'e!le preud relativement il la fllile dll roi. 1, 
312 et sui\'. Partis '1l1i s'y fOl'llIcnl el stlite de ses tra
van:>.. Opposition C(ll'ellc a it nillC'J'f'. 1, 3?9-33o .. Elle 
rcnd 1I11 dóct'ct I'elatif Ú I'illyjolahilit(; dn roí, 1, 332-
331. nécr(~te qu'allCtltl de ses mcmbres ne sera l'éi·llI. 
1, 336. Achén~ k tl'avail de la ('onstitlltion. 1, :B-;, Dé
dan', If~ 30 septcmbre 1 '791, <¡tiC ses séances 50l1t ter·' 
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llliTll'·(,s. l, 33g. Réfl('xions SllI' ses traYatlx. Justilica
tion de ses ;)Cle5. n, J-'1 J, 

ASS1G1UTS. Callses de letlr création. R¡;flexions sur la lla
ttlre dn nllll¡('t'aire Et dn papie1·.monnaie. l, 2[19-250 ('t 

suív. - /,00 millions d'assignats [orcés son t ul'cl'f,tés. l, 
25!,.-Unc nOllvelle eréaliol1 c!'assignats ¡'st ordotluée. 
nI, lGr. - Lctlr d(~prcciation en !)3. V, 152-153 et 
suiv. Ctlll~élJlIetlCeS de lellt' dépréeiation sur le com
lllcrce. V, 15'~'15Cí-15i-l59 et suiv. JUoyetls qu'on 
prend pOIl!' etl amene)' la dimillutiOtL V, 207-20S el. 
suiv .. -~ollv['lle ct"'atioll d'assignats en li91¡. VI, :~22 
et 5I1i\'. - Lelll' dé'préciation allgmente. Lellr élat 
apres le!) lherlllidor. VII, 1¡2 el suiv. COlltinllent it se 
dl~[)l·('~ciel' en 1795, Divers moyclls proposl~S pOIlI' les 
retirer de la circulation. VII, 25J-?,,~S. lis continuent ú 
baisser, Lellr état en mai el en avril 95. VII, 387-39°' 
Divers projCl3 sont proposés pOIl1' les retirel' et If's re
lever. VII, 3!)0 et suiv. Prnjet de Bourdon de l'Oisc. 11 
estadopt(:, VII. 3!)7-399' Nnllvelles mesures ]ll'ises pOllr 
remédier a lenr dl·préeiatiol1. vn, 4!1~-!I!IS. - Leur 
valeur est pn'sqllc ulIlIc. V IJI, 138 et suiv. La planche 
en est hrís(~e le 30 pluviósc, VIII, 191. Projetdu direc
t()it'(~ pou!' la ],(~Illréc dr's ;I';sig-llats f't pOli/' subvenir aux 
Desoins du trt'>sor puhlic; ce projct est rejeté. Détaib 
ll11anl'Í<'J's it ce sujet. VIII, 105 et Sllí\'. 115-120.l.Jll 

Pl'Ojct d'Clll(ll'lIUt forci~ est adopt¡'·. VIII, 116 f't suiv. 
!n:cEHATT. Un des gl'nérallx de l'arm{'e d'Ilalie. VIII, 

22(i,-E,t ('lIvn,(, it Paris par Eonaparte. Le directoire 
lni dOlllle le COllllll<lndellH'llt de la division milit;liredc 
Paris, 1 X, ') So. Il s'empare des Tuik'ries le 18 fl'lIeti
do!'. IX, 307.-:-\0). Esl nomnlé cOllllllandallt de l'arI1l:'-,
dile d' Allcmarrne, apres h mor! de Hoche, IX, 331. 
- Est (li'possl~dL' de son eommandement de l'armée 
d'Allcmap1l', X, 23. 

AliTlucm,:, Causes t[ni cmp''chcllt eeUc llllissance de son
g('}' :1 la paix, VII, 327 -'hil. 

HAHOEUF, Fail UIl jOllrual (/1' TriúlIlI dll pCllplc). Caractel'f' 
el [lJ'(!jds de ce (j¡'-Illagople, VIIT, l7S, Sa cOTlspiraLÍOIL 
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11 t~st alTl\t(~. VIII, Ig(}-197 el ~lIIY. Est comlamné ,'\ 
mort et exécut{·. IX, :16. 

BAlI.LY. 11 est nOll1ll1é dÓplIté. 1, 41. Est chart/~ par le 
tiers-état de remetlre une adrcsse an roi. Son camL!
tere. 1,56.11 est :lrr(\té ;'¡ la porte de la ~allc des COI1l

mUlles par les bardes-fraul?aises. 1,67' Pl't!te le premier 
le serl1lent dlljCll de pallme. 1, 69' Est JlOnllIJ(~ succes
sellr de Fkssellcs, 5011S le titre de ll1aíre de Paris. 1, 
113. DifficlIlté,s C]n'il épronve pOllr l'approvisionne
mellt de París. J, 120-121. 11 propose un projet pom 
vendre les hiens dll c1ergé a la {ois san s les díscn:'diter. 
1, 250 et suiv._DéLails de son procl's ct de son sup
plice. V,/I I0-/112. 

BAHBAltOUX. Son portrait, ses plans. 1I, 130 et suiv. 
BAIUlETS. Nom donné 11 des bandes de partisans ¡¡iémoll' 

tais. VIII, 299. . 
BARNAVE. Sou esprit, son uuion avec les I,ameth et [)1I

port. 1, ] 32. Son discours sur le orüit de C'lire la paix 
el la guerreo 1, 2!15. AccompablJe la famille royale de 
Var'ennes 11 París. 1, 319-320. S'eutend avcc la cour. 
1, 324 et suiv. 

BARRAS. Est nomll1é bl>tlét'al de l'armée de I'intl'ríellt', le 
12 vel1d¿'miaire. VIII, [10. - Sou caractere. Sa COII

duitl' vis-a-vis des autrcs lllt'lllhl'cS dll dircetoire. IX, 
3-5. I1l1ui.,ait ¡lla consid¡,ration OU ~()uyernt'll1{'nt par 
son luxe el ba )ll'odii!,alité. IX, 11 el Slliv. - Est seul 
cpaq;llé daus les ;lccusatiollS dont le directoire útait 
l'ubiel. I)ounjuoi. X, 277 I't slIiv. 

n'RR¡:.HE. II es! IlIis ('11 ,"tat ¡j':lccllsal.ioJl. VII, 1¡8. Est 
d,~('l'l·t(·, d'al'rCslatioT!. VII, 261. Est cOlldalllllt, a la dé
I'0rtation. \ 1I, ·~Ol). Es! Ilonllllé dépllt¡', en l'an V. IX, 
i62. Sa llol1liuatiotl est aLolil'. IX, ¡(jS. 

BARTHú,El,n. 11 ('st 1l01l1llH" directcura la pI a!'" de l,etoll1'
l)f'ur. IX, 170 el slliv. Kit ,111+1'" k I H frllcl.idol' d COII
~lIit au ,T~ll1plc. IX, 305. F,[ clllldanllll' illa d"p0l'ta
IlOH. ] "", JI?. 

B~ss.\r;() el S.Ul'iTC¡':OI\CE,. l:alaillcs de Cl' ¡JUnl. \'111, 
4 08-!~] 1- /, 15. 

[lASTIT.I.E (1.:1;. Le I'elljde, ,,('collde par 1es bardes-fran
eaises, s'¡'tIlpai'" <1,' la llastille. L w:'-IUH. 
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BELGIQUF.. Diviséc en plusiclII's partis apres la bataille de 
.Iemmapes, IlI, ?Gr¡ et slliv. -Des a~ents du pOllvoir 

• ex,:'cutif vout l'ol'g,lllist'l' 1't':volutionllairemellL IV, 2G-
2';', _ Lt·s Belge~ Illurmurent et se r('voltent centre 
l'administl'ation fl'ancaise, IV, 62-63.' 

BERN ADOTTE. 11 est n¿mmé gént"ral en chef de \'armée 
<lu Rhin. X 233. Donne un plan de c3mpagne au di
rectoin:. Ses dt:f:tllts. X, 356. 11 est rel1vové /lu minis-
terc de la guerreo X, 31'\8. . 

BERTIIlER. Général i. l'armee d'Italie, YIn, 226. 
Bn:Ns DU CLERC,¡L L'assell1hlée nationale décn"te la vente 

dc (¡oo IllillioIlS de hicllS dll clerg.~. T, 227, 
BIF,NS N ATIONAux.Projet de BUlll'don de l'Ois," pOllr faciliu,r 

le1l1' ventc. II est adoptí,. VII, 397-399' Oll CO!1lmence 

a le Ilwttre i. ext',cution. Ses résultats. VIl, rl (12 el sl1iv. 
llILLAun-V.U\.EN'i[ES. Un de,; eX('cllteul'S dn '2 septelllLl'c. 

IlI, ()¡-68-j8-79' -~ Il donne sa délllission de membn, 
ou comité de salut 11llblic. VIl, 63. Est mis en élat 
d'acCllsation. VIl, 178. Est décl'été d'al'restation. VII, 
261. Fait aux jacohins de violentes Illcnaces cOlltre les 
thennidoriens. VII, J 59- 1 (lo. Est eOlldalllué il la dé
}lortation. VII, 305. 

tlONAPAR'l'E. Ol'licler au si¿'gc de Tonlon. Propose d'atta
Illler le fort de l'Égllillette. VI, 5r et suiv. Nommé 
g{~nél'al de hrigade. Plan qu'il donne et fait adopte!'. 
VI, 28tl et slliv. ~ Nommé commalldallt en second de 
l'anllt':(· di, ]'intériclIi', la Hui! dI! 12 velltll':miaire. 
VTII, I¡ J-,'I') .. Ses 0p{'rations mi!itaires dans la jourlll"e 
dll 13. VIII, !¡ 1-1¡ I¡-!IS el sui\'. Charl:é dtl commandenwlIl 
de l'arl1ll'c de l'inl(.ríeul'.V 111 , 1 ;/1-1 25. n esl llOl1llllé 

commalldant de l'arlllcc d'ltalie, \IB, 208. Principales 
circollstances de la conlJuétc dll PiélllOllt. VIII, 22.5-
2/16. Ses négociatiol1s avcc la cour de TlIJ'ill. Il ac
conle lIl1 arlllisticc an roi de l'ií'lllOnt. VHI, ~!I()-'2!II 
et sniv. Sa pro('!amatioll anx soldats apres les pl'e
llIién's vicloit't's d'!t;¡[ie. \ IlI, 24(1. COllCJIIl"tc de la 
I,olllbardie. "lB, ?.I'o ('[ slIiv. Son Clltl ÚC ;'¡ :Milan. 
VIII, 2G¡ ('[ slIiv. 1""-0 1 1\'" 11 e ]ll'OClalllatioll aux soldals 
it l\'Iilau. Vil], ?'75. 11 1'l']H'l'ud P;¡I'ie tOlllbéc au pou
VDil' de IJlIc!q lICS !landes de pa\'salls. Vln, 279-280. 
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Entre dans le territoirc yéniticn, VIn, 281 et suiv. 
Son cntrevuc avec di~cJ's envoyl~s vl"llitiem, VIn, 290 

et suiv. Il signl~ un arlllistice aV(:I' Naples. Vln, 301-
302.. I'énétt,p dan,; les ¡'·tats romaills el en Toscanc, 
VIII, 30!t l't suiv. Perd la li~ne d,' l'Adi;.;c. Ses combi
naisons pour réparer cel 1:c1;ce. VIn, 3í'!¡-:~i:; el slliv, 
Sa victoirc de Lonato. VIn, 38o-31n. De Casti~lio!Il:. 
VnI, 38fi el suiv. Sl1itc de ses op(:r:ltions militaires 
et po!itir¡nes en Ilalic. VlIr, :191 el sniv. Snite. llataillc 
de Roveredo. VIn, !¡o5-f¡o8. Sa Illarche sur la Ilrl'llta. 
Vicloircs dI: Uassano et de Saillt-(;"Ol';';cs. YHI, 1,08-
{Ir r-!,r5. Il fait cOllclurc la paix "H'e ""';'plcs !'t (~,;nes, 
Ses Ill'gociatiolls avec le> pape. VIll, 4f¡7·/151.11 orga
l1ise la république cispadallc. V1I1, 455 el suiv. Sa 
positioll périllellse 11 l'approche d'Alvim.v. llataillc 
d'Arcole. Détails militain:s. VIIi, 4:l9-l,68-ll';'2-l,8l,. 
Sa conduite ;\ J'annc':(: contre les fOlli'llisSI'lIr,. Sa puli
tique a l'i'gard des puissanees italiellllcs. YIII, 5TG-5r,;, 
et suil'. Ses dispositiolls lIlilitaires il la bataillc de Hi
voli. VIII, 521-524-53!,. 11 [ll'l:nd Manlollc. YIIT, 53¡-
5'"\8 et suiv. Rdlexiolls Sllt' sa campagllf' <'11 Italie. VIII, 
5'~:J et suiv. Sa couduite Jlolitiquc et Illilitaire en ltalic 
arri,s l'affaire de Ri\uli. JI llIarclH: cuuLI'(: les Etats
Romains et fait sigllel' au pape le traite': de TO!clllino. 
IX, 55-59. Sa contluite envers les pr,:tr/'s fr;lIl1

c
'ais 1'/:

tiré, en Italie. IX, 60-61. Illll'gocie iUlItill'llll'llt al'l'l' 
Vellisc. IX, 64-65. Son plau tic call1pagll'' cmltre I'Au
triche. JI ¡¡asse le Taglialllento. IX, li5-¡~. Se !'('lId 
maltre dn SOlllmet des Alpf's. IX, 7'¡-77. Son clltrevue 
avec les l'tlyoyés vóniticll5. 11 ¡"crit :'1 len!' guuvcrne
Illent lIne Ir'ttre m(,lla~anle. IX, 8:-0'3. Marche sllr 
Viennc. Sa Jettre a l'archiduc Charles. SOIl (~llt!'¡'.c Ú 

Léoben. IX, 93- 09. Il signe les prélimin;lires de paix 
á Léobcll. IX, Ioo-rT2. Hetollrne en Italie, d délrlliL 
la d:publiql1c de V('l1i5e. Di,tails de sa cOll(llIitl~ poli
ti(Jlle et militaire. IX, 12.;-142. 11 propose le SCCOIlI'S 

de son armée au diJ'ectoirc men;:cé. IX, 212. DOll1le , 

le 14 j llillct 1 ';'9; ,11l1e fete an:\. arml;"s. Enyoie a 11 d i
recloirc les adl'l'sses de toutes les divlsi(l/ls.lX, ~.~!(-
2.l,6 et sniv. Ses négociations av ce I'Autriche apll's lc' 
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]ll'"liminail"c5 de LéouCll. IX, 252-257. Ses lIégociations 
;'t lldine sont eutrav;,es par le directoire. Sun mécon
Icnil'llH'tll. J,(, :~l¡ 1·3!f~ el Sltiv. Ses travallX en Italie. 
11 ronde la n"puhlique cisnlpillc. IX, 3'f53!,8, Se reud 
l\trbitl'e de:, JifTt"l'ends entre le l'ays de la Yalteline et 
I.,s (~l'iSOIlS, IX, 351·:152. COllseils qu'il dOlllle aLlx Gé
unis su!' lelll' eOllstitutiolJ, IX, 353. JI forme divers 
ótabliss"ments dans la M¡"diterranl'e. IX, 3'í4-357' Sllite 
de ses nl,gociatiolls avec I'Autriche a Udine, Ses entl'e
VlICS a\"ec'"\L de Cobcntzel. II signe le traité de Campo. 
j<'ol'lllin, IX, 'loo,Vi / , Il esl numnll' gÚléral en ch"f de 
1'.11'Jlj('(' d'Angl('tt·l'fe. lX, :1,;, r, Se dispose ;l cIlIittcr 
l'lud¡c, Ses del'lliercs dispositiou,; pour les alTaires de 
et, pa,'s, IX, zbid. el sni,'. 11 arrive il Paris. Réceptioll 
'In'Oll Ini fait. Ses paroles au dil'cctoirc, Ft\tt~. IX, 3;6-
'~)83. - SlIite de son Sl:jOUl' 1l Paris. Ses relations avcc 
le dirt'ctoil'l', X, J'J I. Il est chargé de la descente en 
;\ u;..; le tr'l'l'C', oSa r['pugnance pour cette expédition. X, 
1)-1 '1 ('[ "lIi\', 11 )ll'ü]lose ut! projet d'expédition el1 

:¡;:gypte. Le dil't'cloirc l'a[-;1'<'c, D~taib SU!' les pl'~(la¡'atifs. 
X, (;"I·~5, Il ,"cmbal'qllc it Touloll, Sa p1'üelalllatioll 
allx ,nldats, X, Sr et sniv. Il s'empare de rile de Malte. 
A, 84-Stl. Arrivc il Alcxandrie et s'en rend maltre. X, 
9~ - !)3, Ses pblls pOllr cffectuce la conC¡lletc. Sa 
l('ttre au paeha. Disconrs a ses soldat5. X, lof,-r09. 
~es prellliel'l's 0pl'rations politiqlles el militaires. X, 
J 0U el suiv, Il s'{'taulit au Kaire apres la Lataille, Suite 
de ses Opt",'atiolls JlolitiqllCS et militaires. X, 126 et 
sni\, II J(¡udc j'Institllt d't:gyplt'. X, 132 et sniv. Peo
clamation au" soldats, ;¡ 1'1'(\5 la dd'aite d' ¡\ bOllkir. X, 
1.'\'), Il se I1Wt ('11 marche pour la Sv1'ie, ]ll'end Gaza 
t't le fo1'l (n~\ - Ariscb, el coml1ll'ncc le siége (lc 
Saillt-,Tcall-d'Acre. X, 3g5-30f)-(,oO-407" Remporte une 
grandl' victoire an mont Thabor. X, !,05-407' Revient 
~~¡¡ l::gvpte. Va de la it Ahoukil', Olt il remporte une san
glallte vidoir(' SIII' les Tllrcs. X, !fIO-415'42L Rccoit 
;Il's llOIl\,('llcs d'ElIropc, et ¡¡art sec['t'.tcnwlIt PO'.Il: la 
FI"IIICl'. :\., !f~'1, SOIl rctotll' ell France, Ellthotlsiasme 
{lU'il jn;;pir~, Agitatioll de tou,; les partis ;'1 son arri\"ée 
;'t Paris. X, /,50 et slliv. S" conduite politique a Pa¡,is. 
JI S(' l'oalise <1\ce Sicvcs pOlll' I'C!lv',rser la constitlltioll 
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directoriale. X, !fGO-!fGG.SOn enlrevue ayer Sícyes ponr 
couvcnlt' de l'exl;cutioll de lenr plan. X, 1,69-!f72 el 

suiv. Il fait le !tI brllmail'e. X, 475-1, ¡G-4!F. (Voy. 
Bmmaire.) Esl 11(11111)(; couslIl pl'üvi,oire. X, 503. 

BONCHA)!PS (lk). Chef' vICndcen. IV, 186. -- 11 est hlessé 
il 11I01't. V, 357. Fait ddivrer les [ll'isonniers. V, 3:;8. 

BORDEAlfX. Les fedéralislcs y 'iout sOlllllis. V, :~¡o-:líI. 
BOUTLLÉ. Sa positiun au milieu des partís. Son caractere. 

J, 223. II sonmet des régiment, róvoltes. Srs projets. 1, 
272-273.11 arl'ive lmp tanl il Vat'clltleS pOllr sauver le 
roi. 1,3[8-3[9. n een!. ;'t I'¡¡ss('mbléc. 1, ;hr;. , 

BltET.~G:H:. EsI contraÍt·!! ;\ la 1'("H,lntion. IV, I'j','l.-.Etatde 
ce paysenl79:í, VII,2I7 el suiY.l'lltsiellt·schcf'i signent 
le1ll' soumission a la républiqlle. VII, 3:;0·35:1 el slIiv. 
Ela!: de ce pays arres la premiere pacilication. De IlOLL

veaux trouhles s'y prépal'cnt. VTI, 1,6fi el suiv, Expé
dition de QuiberoIl. VTI, !173-4~~)-52(j. 

BRIENNE 1, De). II e5t nommé ministre. l, d. Se retire du 
minislere. I, 25. 

ERIGANDS. Tcrrettr mal fOtldl~e que lcut' uom ú'paml dans 
tonte la France. 1, 135-136. 

B[WTT[ER. (Voy. Roya{istes.) 
JhUEYS. Amiral de l'eseadre d'Egypte. X, 83. Ses fautcs 

el son eourage it la bataille d'Abollkir. 11 e5t tué. X, 
135-141. 

HRln[AIRE (18). Préparatif'i el jOllrnúe !lit 18 hrull1aire. X, 
46')-1,72-['15-1'91. 

BRl;NE. 'Nommé général en chef de I'armée d(~ Iloll:IlHle. 
X,233. 

RRIlNSWICK. (Le prince de). On répaud un Illanifeste dp 
ce princc. JI, 237-238. 

CALENDRIER. n est réformé. V, 430-431. 
CUONNE (De j. Arrive an ministere. 1, 10. 
C,\,l\1P DE CÉSAR. 11 est éyantó par les Francai,. V, 17,). 
C,nIPo·FoiUHO. Traité de ce 110111 . .Ioic (ll1'jl inspire en 

Franee. IX, 3GG el sniv. 
C,\,ltNOT. Il est !1Iembrc du comité de ,alut public. V, 220. 

Dirige [otttes les opérations Illilit.lircs. V, :\311-335 el 

,¡Jiy, - ,1ustiJie ,;a COttdllite COI1I!lW 11H'lllhre (le l':lIJ-
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cien comité de salut puhlic. VII, 287 et suív. _ Est 
nommé directelll' a ia place de Sieyes, qui avait rcfll~é. 
VIII, 83 et suiv. Vices de son plan d'opératlOllS rnili
taires en ludie. VIII, 272 ct Sllív. Son plan de cam
pa~ne sur le Danllbe et sur le Rhin. VIIT, 30!) et sniv. 
- Cal'aetere de ce dircctelll'. IX, 2-3-13 et suiv. 11 se 
rend suspect iL ton, I(~s partis et it ses colll~glles dll di
rectoírc. IX, 284-286. l'rend la fuite le 18 frllctidor. 
IX, :~o4. Est condall1né a la déportation. IX, 312. 

C.H\I\IE]\. Atroces ext'clItiullS qn'il bit raire it Nantes. 
VI, 38I-:11l:). - TI est mis etl aC'~llsation et envové aH 
tribunal révolutiorlllaire. VII, 156-158. E"t cOl1dauJllé 
;\ mort. VIl, D.!). 

CATHELIN~:.\U. Coopúre 11 la prf'mi,\re ill5urrection Vf'n
tléenne. IV, 179 et suiv. - II est l10mmé gélJ('ralissime 
de l'armée vendé¡onne. V, 69' 

C.HHERlNE TIlÉOT. Cette femirle fallatiqH'~ instituc une 
sede. VI, 3f,f,-34::í. Elle est arretée aillSi que presqlle 
toute sa sede. VI, 3G5 el suiv. 

CUALEs. DérellS(~llr (~Ioqllcnl dc la nohlesse. 1, 130. 
CF.llCLES CONSTITllT1ONNEJ,S forl11(~S par les patl'iotcs en 

I'an v, ponr s'oppuser ;\ l'intlllenee des Cliehyells.IX, 
20í el suiv. 

CHnlPIO'!NET, gén(~ral !l l'arl!l('~c d'Italie. Ses Opél';¡tiollS 
militaires dans les Etats-Romams contre I'armée de 
l'\aples. X, 195-202. Il s'empare dn roya lime de Na
pies. X, 2o'1-~.w5-2 1 2. R.ésiste aux ordres du direc
toire. 1<:,;t destiW"" X, 22 l. Est nommé g(~n&ral d'nne 
Ilouvel/e ,11'móc des Alpes par le nOllvcau directoire. 
X,34í· 

CHARl'.TTE, chef vemléen. SOIl caracl,',,'f'. IV, 1 S5. - Il 
est amenó 11 uégocicl' avec les ri'plIblicains pUllr la 
paix. VII, 332-3%-338, Sa réceptioll triomphale it 
Nantes. VII, r,!). Il eont.inuc it prvparer la glH"TC, 
aprús ,;a sOlllllission. :-les l'chttions avee les prillces et 
les ("lIligr(~s. VII, Y)()-'~::í~. ti se déclal'c <Iv 1I0Unall en 
¡:uenc. VIII, lOO. Fait ¡\'illlllilcs efforls pOll!' ,outt'nir 
la gllerrc contrI' Huehe. \111, li,'; el slIiy, Esl pOIW
.,uivi dan;, les boj s et les Jl](Jutagncs. VIn, 213. Est 
J>!'i'i ct fusil/l". VIII, 21 <)-220. 

x. 
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CnAULES (L'archidue J. 11 remplace Cledavt d,lIIs le COIl1-

mandemt:nt de l'armée tlu Bas-Rhiu. VIII, ~or¡. Son 
plan de campagnc apn'~s sa retraite ;1 Sereshcim. VIII, 
397 et suív. Sa marche contrI' Jourtlan. VIII, 399. 

CUATEAU. Le ch,lteau des Tuilcries cst attaql1é par 1(; 
pellplc. ll, 146 et slliv. 

CHAl;MET'l'E. Il est al'rúé. VI, 177 et suiv. Sa condamna-
tion et sa mort. VI, 223-224. 

CHEIlRF.lss (Comb:jt tic) en Egvptc. X, TI 11-1 T 5. 
CnOLLET. Bataille de e/: nom en Vendél'. V, 354-356. 
CTIOllANS. IA~lIl' situation en Breta¡;lJt', letll' chrf. VIl, 

100-102. 

ÜSALPINE (R/"publique J. Organis/~c par Ilonapartc. IX, 
3!,5-3q8. - Sítuatíon de cdte répnblicltlc en l'an VI. 

X, 29 et suív. Triste (:tal de cctte ré¡lUhlíqlle apre5 le 
dépal't de Ronapartc. X, 171-173. Changements fait,; 
a 5a constítlltíon. X, Ií7-r¡8 et Sllív. 

CrSPADAlI'E (Républíque). Sa fondation. VIII, [,55 el SlIi\. 
CT,ARKE. 'VIission de ce g('ni~I'al il Vic·IlIJe. VIII, 4o?. Sa 

négociatíon avee le cabinet autl'ichien. Le projet d'ar
mistice qu'il proposait est rejeté. VIII, 487-489 el sui,-. 

CU:RGf'. 11 s'oppose a la vi~rifieati()n des pOtlvoirs d('s 
communes. /'9. (Voyez Tiers-Etnt et Pérification.; Vote 
sa réunion allx communes. 1,65. La majoriti~ du c1ergé 
se rc'~lll1it aux communes.l, 71. 11 abdic(lle ses privilé· 
ges. 1,139, Son r61e dan s l'as5emblée. 1,2/2. Ses ma
nceuvres a\l ('ommencement de 1790. 1, 226 et sui V. JI 
s'oppose par divers moyens it I'ex(;clltion de la consti· 
tutioll eivile. 1,257 et suiv. Hile pal,tie du c1cr¡;é re
[use de pr(\tcr le Sl'rlIll'lIt civirjue. ,snite de ce refus. 
1, ?84-?85. 

CLICIIY, CLICTIYENS. Club de ce nom, formé par les dé
plltés de l'opposition du corps !p:;íslatif. IX, 18-r~). 
Ses manceuvres pour obtenir un nouvean directeur de 
son choix. Diverscs propositiolls faites au corps l"gis
latif. JX, IGfj C't suiv. Plalls de cOlltrc-révollltion fol'
lll/'~S par !l·s clich~'ens. IX, I7I-/í2 et ,uiv. Leur ¡utte 
ave/' Ic~ dircctoirc dalls les cOllseils. IX, 1 í3 et suiv. 
LC'llrs proposilions ¡inanci,'.res atlx einq-ecnts. IX, 
ISo-dI! et suiv. lVlotion d'ordrc de ['nl1 d'PllX sur le, 
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t~VérlPlIIt'lllS de Veuisc. IX, 19)'194 et sui\'. ( 'oye/o 
lfoyalistes.) JI, I ~ie)¡ellt de s'OPPOSCl' anx ehalJgenH"llh 
dan, le ministere pl"ojcIPs par le dircetoire. IX, 220-

222 et suiv. Leurs crallltl'S "PI'(;5 la nomillatioll tI .. s 
11Iinistres et la 'lIal'cht~ de Hoche. IX, 2.34 eL suiv. Alt· 
tres plans d'oppositiun. Leul's eraínle5 stlr les pl'épal'a
tifs <lu directoil'e. IX, 292-2.9) el suív. Ri!50lutÍolIs 
d(osespt~récs qll'ils proposeut. IX, ilud_ et suiv_ 

CLOOTZ ( Anacharsis '), l'n,,>sien de uaissance, est admís 
par L;sselllhléc :'t 'rain! paI"lic de la f.;dél'Jtioll. 1,2 5!1. 
- Pn\ch,; la r<"publj(/L1e unjvcJ',clJ" et ]p Ctllt" de la 
Raisoll. V, f¡ jI). II est excIlI de la soeil:té des jaeohill~, 
VI, ~2. l~st arrL!té. VI, 178. Son proces eL 50H SU[" 

plice. VI, J 79-185_ 
Cr,uBs. Divcl'sCS a!,semblúes se forment ,ous ce !Jou!. 1, 3(j, 

Leur irnpOI'l:Jnce JugltteIlte. 1, 235. --lis devicrwent 
dominatellr,. 1I, 13. - Les CillC¡-CCllt<; d/;cretellt <¡n'all

, CIIII/' assclllh/é:, polili~Jlle. H(; serJit permise. IX, 2{IO. 

CLUB l'H,\]'ó/,:Ah. Ce (JIIC e l'talt. II, 22,'1_ 

CLUB i:LEC'I'OHAL. COllllnent ji se composc alJi'l's le 9 tIH'I'
mido!'. \'11, 35-3G. 11 fait tille adress!! il la cOllvenlioll, 
pOllr demander la recollstltutioll de la lIIllllicipalité de' 
Paris, ele. VII, 124-I2r.i. 

COALITlON. Elle COrtllllCIlCe iL agir avec adivit(;. 111, 40 
et suiv. - Envahit loutes nos frontiel'es, en 9~)- V, 21) 

el suiv. Le dét'allt d'union des coalisés paralvse I/'ur" 
forces. V, 54. - Elat de la coalítion au commencc
"/{'1I1 de 1 7~)'1. VI, ?.Ií3-2jO-2.íl). - Tiéd<!ur des puÍs
sances co:disi·,·s pOllr les imú,,\ts des princes fran<:ais. 
V11, !O,')-lui) el suiv. -- Plan" de g'uerre de IJ 1l01l· 

vclle coalitioll, en 1 79!). LellI's dl'fal;ts. X, 23!1 ct suiv, 
COBEN'l'Zl'.L (M. de ). Ce /1'I'jl dClllalli'le JU 110m de sa 

('0111'. H, í()· Suile d" cette commllnicatioll. II, 77· 
COBU,!\'TZ. Les (;mjgrl's se transportent de Tlll'in en celt" 

,·ille. 1, 290. Projets de la noblesse. 1, 2!)l et suiv. 
COBO(JR<~ (1,(; priuce Je L Commaudant eH chef des coali

Sl:~ dans le l\ord. VI , 293. 
COLJ,O'l'-ll'lÜ:RBOIS. 11 harangue DUllJolll'íez JllX Jac!Jbins. 

nf, ~ll. -Chr;rche:'t sallver l('s IIltl'a-revollltÍonnain" 
:ll'Iúés. VI, 102-'1U:; et slIiv. Fait aVUl'tcr l'iuslItT'x' 
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tion des ultl'a-révolutionnain:,s les 15 el 16 ventoseo 
VI, 167 et SlIiV.-175. Tentative d'assassinat sur lui, 
Elle [chollc. Ses conséquel1ces. VI, 329-330 et suiv. 
- TI donlle sa d('lllissioll de lllenJbre du comi!{, de salut 
public. VII, 63. Est mis en état d'accusatioll. VII, lítl. 
Est décrét(: d'arre,tation. VII, 261. Est condamue it 
la d("portation. \1I, 305. 

CO"I1T~: CENTRAL I\~VOLUTION:-¡AIHE. L'asscmblée de la 
mairie pn,nd ce nomo Elle s'occupe, dans plusienrs 
séanccs, des slIspects et de l'enlevemcnt des dépntós. 
IV, :n5 et suiv. 

CO~IIT1: DE nÚ"E:":SE GÉi\i:R,~LE, 11 SI' n"lInit POlll' d(~libú'e[' 

sur les JlloY(,lIS dc salut publico IlI, 51i-57. - Pour
([uoi il fllt établi. IV, 28. 

COMITt: CENTHAL DE SALUT PliBLIC. Ce que c'{tail. IV, 138-
140. Il se réunit le lec jllin 1793. Divers avü, y sont 
ouverts pOllr remi,dicr 11 l'insurrecLioIl. Proposition de 
Garat. IV, 270-271 -Est char;;!" apres le 31 mai, dc 
Pl'i:S('Iltel' Ull projet de constitutiotl. V, 6-7. Propose 
des moyells ¡JOur arn;lcr l'illsurrection des d('~parle

mCllts. V, 15- di. Ses attributiolls. V, 96-97. Il perd sa 
pOlllLlaritl;. V, 102-10,3. Est attaqu(' par divers partis 
;Jp"~S les echces de nos annecs. V, 280-281 el suiv. La 
convenLÍoll déclare qu'il conserve sa confiance. V, 284. 
-Sa politiqll(~ 1'11 <!í;ceIl1Lre 93. VI, 25 el slIiv.ll fait 
arretcr des ultra-révoll1tionnaires et des a;;ioteurs. VI, 
'h-3f. el sui\'. Rctlll des d,',crcts relati[s aux di,tcllus. 
\1, 163. Sa politi(JlH: :m 1I1ÍlieLl des factions. VI, 186-
187 et slIiv_ Projets des Illcu¡brcs du comité contrc 
l)auLoll. VI, 189 et sui\'. Sa politiíJ"c :JIIl'es la mort de 
J )antoll et des J¡eLet'lisll's. II coucentre en ses mains 
tOllS Jes pOllvoirs. VI, 228-232-235 el suiv. Aholit 
l'arllléc révolutioullain', les minislel'l'S, les sociét0s 
scctiOIlllaiJ'es, etc. VI, 2'~5 el suiv. Sa dictature el sa 
position en gif • VI, 338-3 1J I el suiv. Il sc parlage en 
plusiel1t's ;;ro" pes. Sa ri \'alill~ aH'C le comité de stlreté 
g<"UL-t';!lc. \'1, ':h5 d slIi\, Leo> diyisioIls cuntinuent. rI, 
:\(i/f-V;7 el sui\'. Les JIll'lldJ1'cS L'tIllt'lllis 11(; llohespierrc 
clleJ'clll'llt a ~'cll!J>arcr ti" pou\oir. \ J, 3!)G-3!)í. Fcillk 
['f'cO/j(,iliat!()lI d,'" (,'!llIil¡;, diú,;é,. \1, )()!)_/f0:l., - JI 



est n"0rt~aIlisé apres le 9 thcrmidor. VII, 7-8, ~ou
velle ('plIratioll. VII, 63. 

CO)fI'd: DE 5IJRF.TÉ GF,"IF.RALE. Il e5t recomposé apres le 
9 therLlliJur. Vil, 7· 

CmlITÉ DE SUR VEILLA1YCE, Ce que e\',tait. nI, 22-23. Il 
fait CÚ,clltel' des arrcstations. lU, 55-[;6. OIJ yancte 
lc projl't de ITl:l'iSaerl:'l' I"s prlsol1niers. III, 59' Il en
voie une eil'l'ulail'c aux dópal'tcnrcnts pour reeomman
d"r le lIH'lll'Ll'C dcs priSOlllliel's. III, 88-89'90' Ordol1ne 
d"S art'l'staliow,. lIJ, 136. 

CrnJl'ri.s RJ::\'()T.[fTIoN'(.\IllES. LCllr nombrc e5t réduit dans 
París et les di·pnl'tcllll'nts. VII, 29' 

COHITi:s. On d,:cidl.' (ju'iIs seront renollvelés par qllart 
tOHS les mois. VII, 6-7. Incol1\'éllicnts de ectte mesure. 
VII, 'lG et sniv. Scize comités SOllt établis apres le 9 
tlwl'midol'. VII, '1.7 et sniv. 

COJJ'olrRcEs. État Llchcnx du commerce en 1794. VII, 43-
1,5-.)2. 

CUJlllllSSAWl'S. Les ('ol1llllissai\'cs des assemhlées primaires 
de tonl" la Franec al'rivent;\ Paris, Leur réeeption. V, 
¡()9 el suiv, 

CO}DUSSION DF, DOUZE (La). Elle propose a l'assemblée UIl 

pI'ojd lle salul public. n, r¡5 el sniv. 
C(nmTSSTIlNS. Douze commissions sont instituées par le 

comité de salut public en remplacement des ministe 
res. VI, 236 el sujv. 

CmDWNE. Son pouvoir apres le 10 aoUt. 111,20-2, I. Elle 
esl chart!;¡:c de la ~arde de la famille royale. JlI, 24 et 
sniv. ~\I('slll'es qll'dle pl'clJ(l cO/ltre les SIISpcCtS. nI, 
[;!,-55 el suiv. Sa puissancc ct s,~s exaction.'i. III, 136-
137 el. sniv. Son opposilion avec la cO/lvenlion. :Elle 
est reprimée. lB, ¡83-!t:\!,-186. Ses ll1emhrc'i son! re· 
nouwlés. 111, 220. _ Elle s'oppose a une nOLlvelle 
inSUlTcction. IV, 79-80. Demande a la convention, au 
nom de I ["'lItc-cinr¡ scctioI!s, l'cxpubion de vill~t-dellx 
de SI'S IllClll!Jl'es. IV , I:)f, et sui\'. SOlll1lCt ses registres ;\ 
la c;mventio[l. IV, ¡57. Ordollllc lInc I",éc de douze 
tllille IIOIltlllCS d;lLlS P:lI'tS et IIne laxe sur I.es l'iches.Trou, 
bies il el' snjd. IV, I!J2-H)3 ct suiv. Se plaint it la COI1-

'-ulli,," dl~ l'al'),l':;t,üioll d'Hdll'lt I't rlcs calutllllíes dou! 
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elle est I'objet. IV, 226-227. Hl>!Jcrt y est COUI'OIlIl,'·, 
IV, 238-240. EH(' esl deslitll(':(' par le eomiti: ('('nll'al 
nívolutionnairc, le 31 mai. IV, 2!IH'ÜI~), et suiv, llm: 
députatioll de la commulle insunectiollnellC' est illtro
duiteil la cOllvention, IV ,25H et suiv.-ElIc se trouvc 
cha,'g'pc, apl'ps le ::Ir lllai, (l!: tout[; I'admillistl'atiou 
inlérieure. V ,99, 

CONDE (Le princc del. 11 sc met a la tt~te de six mille émi
grés. UI , 4 I. 

CONscr.IPTJON. Loi sur la conscl'iptioll Jécrl:tée cn sep
tembrc 1798, X, 11->8-dlg. 

CONSCr,ITs. La I(,v(~" de toutes les classes est Ol'donlli·c 
apn\s le 30 praü'ial au VII. X, 350. 

CONSEIL EXI¿CUTIF. NOIll que prend le ministere apl'cs le 
10 aoul. III ,9.11 seconde les plans militaires de Du
moul'Íez, 111, 103, Sa nonvcllc oq;anis<1tion. In, lSG-
187. Il Col aboli. VI, 236. 

CONSEU, DES ",,,"CTENS. NOllveau pou\oir institlll' par lacons
titlllÍon de I'an IU VIII, r3-14. 

CONSElL DES CINQ·CENTS. CI'catioll de ('elte asselllbll'~e par 
la constitlltion de l'an IJI. VIII, 13. DisclIssion vio
lente au sujet de la loi dll 3 brnmairc. VIII, lfi6 el. 

slliv,-Prelllicrcs ()p~I'atioIlS ]¡,·¡;islatives en l'an v. Me
Sure,; adoptées Otl pro]losl:t:s SIII' les (~nligrés, le culte 
et les linallces, etc. IX, 174-I~7 l't slIiv,-Il n:jetle 
la proposition de Jourdan dc déclal'cr la patrie cn 
dallgel'. X, 387-3H9. 

CO:\'SEIT.S, lis,,' pl,¡i;':lIcllt au direr:!oi]'(· d(~ l'a"do!lJ('ril
tio1l des tr'Jllpes (¡-(' 111,clu; IlI'I'.s de Parjs. IX, 273 el 

5l1[\', Les cOllseils sOlll dispcl's¿'s lc 18 I'l'lIelidol'. OlJ 
letlr l'cf!lsc l'clJlr('(~ <lit liell de leur,; séances. lA, 3oj. 
Les d{¡lIlli's atlaehés au directOlI'C se l'éllnissl'nt :'t 
I'Ocléou et iL l'.Eeole de ilIedeciuc. Le dil'ectoirc IClIl' 

fait part de la conspiratjou royalistc, L('s 1l0llVCallX 

eOllseils easscnt plllsicllrs ('·Iectiotls , ('t COlldalllllCtlt ,'t 
la d("p0l'tation plusiclIl's d¡'plIti·s, dcux <lit'petell!'s, des 
joul'llalistes, elc, IX, '107-308-313. Les dcnx cOllsl'ils 
SOllt di'''lJlIs lc III bnllllail'l.', (VOV.lJl'IIlIU/iri'.) 

CO;O¡SPlilATi,lJI\S DlI 1" AOUT. Cl' !J~l'()lI clltclH\ait par I'L 
J 11, ,),~. 



CO'l'STANT (Benjamin). Il pllhlit~ nne brochure C¡lli pro
<Iuit de b sellsMioll. VIII, 186. 

(;()NSl' 1 TllTION . Ni!cessitt: e1'ulle eonstitlltion, exprimée par 
[es eahieJ's; obstacles il vainel'c IWUI' ['¿tahlil'. I, 82.-83 
('t sui". DisclIssions relatives it l'établissement de la 
constitntion.l, 153 et suiv. 

CONS'l'ITu'rION CIVILE DU CLERG:É. Les principales disposi
tions de ce projet sont adoptées. Réflexions. 1, 256-
257. 

CUNSTITUTlON n¡,; L ',1'1' Ir. Ses principill/x aI'liclcs. V, 58-
5~). Fne pétitiou coutre ccHe eonstitution est repons-

, sée pal' la convcntiol1. V, 60-6 l. , , 

CtJNSTITU'l'ION DlREr.'l'ORIALE OU DE L AN III. Ses antenrs. 
Ses p¡'incipales dispositioIlS. VIII, 1 1-¡6. Elle est ar
ceptéc par les votes d('s section~ de toute la France. 
VIlI, 26-27. État des l'sprits il l'époque de son établis· 
srmen!. VIII, 7!¡-75 et slliv. Installation du nouvean 
¡.:ouVeI"llC'lllcnt le :; brllmaire. VIII, 77-78 et SlIív. Elle 
est ¡[útrllite le ] 8 hl'umairc, ( Voy. Bmmaire. ) 

COll"'l'RE-I<:ÉVOLUTIONNAIRES. Hardiesse tle ce partí. Lellrs 
tentativcs dans le midi de la France. VII, 373.376 et 
SUlY. 

CONVEN'l'ION. La coltvclllioll nationale se COIlStitllC. III, 
T 56 et suiv. Elle déclal'c la royallL('~ abolic en Fl'ance. 
IlI, 159' Séance dtl 24 scptclltbre T7!P. lIl, 162-163 
el suÍv. Elle se ,Iivisv ell coté droit et en coté gauche. 
IJI, ¡iln-T8T. Se pal'ta¡;e en dív,~l'S comités. lII, 187-
188. Déhat, relatifs ú J'acclIsatioTl de Robcspierre. IJI, 
222 el slliv. Elle o1'.lolll1c au comité de législation de 
dOlllH'!' son avis su!' les formC's du jugement de Louis 
XVI. IlI, 2[17-248. Lon;;-ues disClIssiolls relatives il la 
mise en juselllent de LOllis XVI. ur, 303 et suÍ,. Elle 
d"clare que le roi sera jllg(~ par elle. I1J , 341. Disells
sions sllr les formes du proceso Ibirl. et sui". Violents 
dl'Lats apres la défensc du ¡'oi. IIl, 374 et suív. Séan
Cf'S du 1 tI aH 17 janvicr, oit fut décrétéc la mort dn 
I'oi. III, '197- :l~)8-!lo6. Elle t!,'crele l]u'il TIC 5CI'a pas 
sursis i, ['cxécutinll dn roí. III, [Iog.-Déclare la gllClTC 

:1 la J:-!ollande et iI l' Allt:(lelcrrC'. IV, 17. l\IesUl'cs qu'ellc 
¡¡n'nd pOllr fnir!' fJce :llIX he'iuillS d" la gtletTc. IV, 30-
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31 et suiv. Elle rend divers décrets. IV, 68-69' Débats 
rclatifs a l'établissement du tribunal exlraonlinaire. 
IV, 71-72 et suiv. Teneur ele ses membres menac(~s 
d'une insllrrection. IV, 7R-79. Terribles mesures 
qu'elle prcnd pOllr la súreté intét'iclI1'c el cxtlTieure. 
IV, 1l3-II4 et slliv. Elle rend divcrs décrels relatifs 
aux événemcnts de la Bclgi'llll~ et il la famille d'Or
Jéans. IV, 12.9. Discllssion au sujet des pétitions 
u('s sections et des divers act('s de la conlllllllle. 
IV, 154-156 et slIiv. Div(TS d("crcts n~lalif;' il des 
pétitioTls ele Bonleallx, de lHarseille ct de Lyon. IV, 
20G-207. TlIrnultc:l l'occ;lsion d'une !érnnw des tri bUlles. 
IV, 209 et suiv. Elle nomllle Ulle rumlllissioll de 
(Iouzc membrps pour observer les acles d(~ la conlllllllle 
el pmt('~ger la représcntation naLÍona\c. IV, 213. Cette 
cOlllmission informe contrI' la COlllmUlle et fait quel
<¡u es arrestations. IV, 221-222-2.2[1. Scl'nes violentes 
le 27 mai, a eallse de I'attrollpcmcnt et des pétitiollS 
des seetiolls armées. IV, 228 el SlIiy, Elle casse sa eom
mission des Douzc et annlllle S('S aetes. IV, 234-235. 
Violente disClISsiol1 i\ ce sujt't 1(' lcndcl1lain. IV, 235 et 
suiv. Elle rapporte son (!('~cret relalif all),. l)OIlZC. IV, 
2.37. SéaIlc(' dn :ir mai 1793. IV, 248-25~, et suiv. 
Elle sllpprime la c0I111nissi"n des f)ollze et déerete 
plusieurs mesures le 31 mai, IV, 2(j(}-2G7. COllrte 
séanee dll ler juin. 11',27 5-276. Sl~allce dll dilllalleh(~ 2 
juin 179''1. IV, 278-287. Eile voll: ]'onlre <In jour sur 
les demandes des illSl1q2;(~S. IV, 7,80, PILl,icurs (kjmt(.s 
sont maltraités. IV, 28''1-28\. Elle ("¡ flIT,\ti'e par la 
force armée le 2. juin. IY, 2R:í-2S(), Vot,· I'arrestation 
des délllltl~s d¡'~sigllú, par la COI1lI1l11ne. IV, 287.-Re· 
nO\lvelle tOLlS les comités apres le ~h mai. V, G-,¡. Rend 
d'énergiques décrets contre les dl'partcmcnts insllr¡;ós, 
V, 18. Moyens qu'elle emploie eontre les ctlllcl1li, dil 
dehor,; et contre les fédéralistcs. V , ~G-57, Ellt, <1(\

ere·te la COllstltution de l'all TI. V, r¡8-5~), Le 7 :IOl'lt 93 
laconvention admpt lcs eOllllllissaln:s d!'s d"pal'tenlf'llIS 
elles embl'assc en sigue de l'I"collciliatioll, V, 173 d 
sui\'. Elle déCl<'jc la levée en Illasse. V, 189. D("crC'ls 
('ontre la Vf'ntl(~", l"s sns]ll·(·ts, 1,'s ('t!'ang"!'s el cOlltrl' 



les Rombons. V, 217-22 1-223-22{,. Elle instituc le ¡;Oll· 

vCrllelTlentrí~volllLionnairc. V, 286-ú\7· :Mesures qu'elle 
pr('\H! pour la {,'ucrre de la Vendée. V, 297-298. _ 
DeDatsrelatifs a I'arrestationde Danton.VI, 192-Igt').Elle 
Jécn\te la lIIisc en acclIsation ¡k Desl11oulins, Danton 
et allln's. VI, 1 g'í-:w r. Laissc tont faire allx comités. 
VI, 3 ?I-:h g. Cotlll11enCelllé'1l1 d'opposition contre Ro
hespierre d les c!¡ers du cOlllití~ de salut puIJlic. VI, 
3!,8-357 el sLliv. PlnsÍellrs llIelllhres se ligLlent centre 
les trilllllvÍI'S. Dangrrs (lllÍ les menaccllt. VI, ':\96-398. 
SóallcedLl 9 thenllidol'. VI, 4:\6-:\54· Snitede la s(;ancC'. 
VI, 461 el slIiv.-Happort de la loi d'l 0'2 prairial. VII, 
9. DC.bats relatifs ü 1't':!argiss('lllcnt des SLlsIJCcts. VII, 
17 elsLliv. DisclIssions an snjet de l'accLlsatioll po1'lé(' 
par Lecointre de Versailles. VII, i){, el: suiv. Elle n\-
dorne ([u'il Ini sera rait nn rapport génúa! SIl!' I'étal 
de la r~pllbliqlle. VIl, (,5--(;6. Sr'~anct' du 20 septf'lllbrc 
17~)4. R;'pporl de R"hel't LitHld. VIL, o¡ 1'1: slliv. Elle 
rClld plllsicll\-s d"'fTdS 1'l'lalit:, ;tI! rOllliIlCl'C('. VJI, 7?' 

cl suiv. DdlMS r{'lalib ~tlX socj¡"tr"s pOPlllairt·s. VII, 
127 el. slIi\'. Vive disClIssioll SIII' /(' meulto SUjd.1:11 dI;· 

crct est 1'1'11"11, VII. d?·13H. (llH'I'f'I!f's clltre les ther
D1irloriells el les membres de: l'allcic!l gouvel'nement. 
VII, 142 et sniv. File jll'CIH! diverses mesures finan
eiercs el (lolitirlllt's jlollr r{'!ll¿.c1icr ,\ l'élal GchE'lIx des 
aff;!ires apri's la terl'('ur. VlI, I!¡G-IfI 7 et suiv. Déeret 
ri'~g:ant les formalilés ;\ rcmplir pour accuscr un mem
Jire de la cO[J\,clltioll. VII, 1511• Q[l(?rellcs Slls(~ilées palo 
les IlICll;ICCS de Billaud-V,u'ctlnes an:'\. jacobins. VIl, 
J60 ct suiv. S ('(', 11 <'5 violelltcs alt sllj,~t des évpnemenls 
du 19 brumaire 179 11' VII, 1 6j-r JO d slli •. File rap
pelle dans son scin plllsicUl's déplltés proscrils_ Seene 
violente a ce sujet. V TI, 2()'j et suiv. Séanecs ora
gellsl's an sujet de la mise en accusatioll des anciclIs 
lllcmbres cln comité de salnl pub] ie , Camot, Collot
d'Hcr!Jois. elc. VII, 21n et slIiv. Le 7 germinal, \Ine 
trou(w d" rellllllt'~ fllriclbcs f'tl\'ahít la COllH'ntiou en 
demandallt du pain. VII, :lIJO d. sujv. JO\ll'Il(~e du 12 
germinal. Dangers de la COllY{'UtiOIl. Décrel de dépor
t:J ti on contre Rillaud-V;¡rCnlleS, Collot-d'Herbois, Rar-

x. 15 
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l'ere, etc. Désal'mement des patl'iotcs. V [1, 2.!J(j.305 ct 
5lliv. Elle preml diverses m(:,III'I~S pOli!' compl'iJlH'1' la 
réadioll rovalisle <1 11 H'll(-:" par le !J tl,crlllidol'. (1lles
tions finalJeii\rl'S. VII, '~go;H\1 el '\liy. L,~ lien de ses 
séanc,·s est enY'lhi 1,· l

er prairial au lIT. S",\n,'o; di"cr
ses, etc. (Vo\'. Pmir¿((l,'i r.lll~ ordonne I';\rrestation de 
plllsielll's\I';¡;lIti's mOllt,;gnards. YIl, ,'¡OL-!IO)-iII9 et 
slIi\'. Sci~nc f'Llllúbrc a ['oec;\.,iull dI' la IllO!'t dI' FtTalld. 
VII, 4'~5etslli\',-EII(' d/'('n\lr~ la comtitntiol1 de ran 
IrJ. VIII, 11-1 ti, ])"CI",\'" que Il·s dell',; tiero; dI' 5('S 

lllemhres fel'out I'anie dI! !iO!iI'e;11I ('O/'P' 1'-:;,;i,latif, et 
'IUL' !,,,. assemhl(.es ('!"('(o!'ak'o; {e¡'aie!)I 1" c/¡oix. VII1, 
17, ¡V O". Die/crs,1 ¡)locrct indi'ln;1Ilt r"'j'()'l'let!"s aSSl:Il1-
!J1{es p¡'ilnail'cs el i~j¡.ctlll'a[es p01l1' 1'(,lectioll dt:s IJOIl
veaux )'('prl'sclltanh, VIl(, ')~. 1<~\\e se ,kdal'c en per
rnal!cnce le 12 ycml¿'rniaire. Atlaqu('(' par les sCl'tions 
le d, elk 50rt vic[oriclIsp, ViII, '~(j_c)", 11(,1'lli,:I'(, IlItte 

entro les panis di' la COll\ "lItiOIl :q,I'<':5 le l'~ \'ellllé
llliaire, La cOI1\'entiol1 d¿'clare (JllI' sa s"SSillll e;,t ler· 
mini'c. VIlI, 62-68. HJ'l'apitlllatioll des (lI'incipallx al'· 
tes de cetlf' assembl(.e, R¡'.flexiolls, Vln, (;8-72, 

CORIH y (Charlotte l. Son bi,toire, Elle tm·l\];lrat. V, ",S·83. 
Détaí¡'., de SOl! p;'oci:s. Son 511 pplic," V, 88-~)o. ' 

COllDELlERS. Le club de ce l!0l1l riv:di:iC tle v'iolellce avcc 
cdlli des jacobino. I1, 15. I!s ))I'ojettclltllllc itlslll'cectiol1 
contre la couv'Cl1tion, IV, ?l~). 

CORMATI'! (DCSOUCIIX, har(m de), Avclltllrier Ltiss{~ par 
Puisaye en TIreta:;IIP, el! '1l!alit,'~ de maj01'-;;"Il(\,';¡J dans 
les pl'oviuccs ré\olt,·~cs. VIT, 2 [7. SI'S illtriglll's politi
<]IICS, VII, ,n5 et suiv. II t!'availl" ;\ la paeificatilltl gé
n¡:rale, VII, :333 et suiv. Son role datlS les nó;,;ociatiolls 
avec la V C!l(J('e, VII, ihid·337 et su iv, 11 engage les chcfs 
chollans de la Bretagne a se SOl1l11Plt¡"e, el si;';llc la paix. 
Son entrée 11 Renlles. VII, 3ií')-Ví5, Sllilt: de ses 1l1<[

Il'CIlVI'CS en BI'ela¡;ne. VII, 4GS I't slIiy. Il est al'n\té 
par OI'ch'e de Hache el mis cn prisoll. V11, 472, - Est 
¡](port(:, VIII, 12(I-I?,j. 

COP.PS-LEGISLATIF. Son Ol'gauisaliolI dans les deux 1'011-

seils aprcs les elections de I'an v. IX, 167 ct slIiv. 
CO'l'lí. DROIT. Ce 'lue c'était, Qui sont le>; hommcs (pli le 
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('Olllpmalcnt dans l'asscmblée lógi.lative. II, 11-1 '.!.. 

--Partí quí I'()ccllpaitdall~lacollvcntioll. n,l, ISO-1ST. 

COUR (La). E!le prl'sse la convocation des Etats-GÓllc
rau~, d fixc l('ur ou\'ertllre au ler mai 1789. 1,25. Fait 
<Ipprocher ocs tmufles de Paris. 1; 91. Sa conouitl' 
inhahilc l't imprudente. 1, 223 et suiv. Ses pians de 
contrc-\"(',volution. I, 228-229. 

CUL'l'f:. L';lflcicn clIlte est aboli. Le culte de la Rai.ron est 
inslil\l(:. Dhails ;'1 C(' Slljet. V, !¡4o-f.41-!¡t.3-4!¡G etsuiv. 
La commnne modifi(' son arT(~t", sur le ('lIlu'. Le culte 
de la 1!ai.\()!I es! ;dJoli. VI, ?,5, Le eomitó de salut pu
Llic songe Ú j',:tabliss('llwnt d'rme ]'('liglOll. HUlexions 
,'1 (',. suj;'t. \'r. 2'1'1-2!18. nCCol1l1aiSSall~e de j'i~:tl'(,-Sll
p\"(\II1(" VI, 257 et su iv . - La rl,stitlltion des (:¡;Iises est 
acco]'dt',e aux catholiques. VII, l150. 

CUSTINES. N ommé ¡;,',ni,ral de l'arlllPe du N ord. IV, 2.01. 

Il ('sl !Jaltu CIlI1J:;¡ 93. V, 35-36. Délails oe son proceso 
TI est (,olldalllll" i\IIIOl'! et (·x¡;cuté. V, 300-303-3°9. 

DA'¡PII'l\l\r,. Est nommé C'ommantlant en chef de I'armée 
du Nonl. IV, dI]. 

DA:-iTOK, priucipal oratenr de la Illllltitude. n, 2?2. -Son 
caractere et ses movetls d'inlluence ,ut· la 111111titllde. 
Il, 22~. -Le 10 :lOlÚ excite le pcuplc it l'insllrrection. 
JI, 25(¡-~.:Jí. -Il ('stun des actf'llrS du 10 aorrt. IU, í. 
Est lloll1tllé ministre de la justice. 111, 10. Exposition 
de ses pla~IS apres le 10 aoút.llI, 19, Sa pr('pDlldé
r;II1Ce dans le COlJ'icil ('x('clItif et son influence á París. 
11I,)1 ('[ ,,"i\'. TI ("t 1l()1ll1ll'~ d("pulé:\ la con\"ention. 
IIr, 1 f¡ l. Fait di\"l't's,'S lllOtions ;'t la COllvelltioll. III, 
IGG-IG¡. Qllitte le 1l1illist"l'l·. In, 186. Pro pose el [ait 
adoptel' \lile lcv('·(~ de 30,000 ]¡ol1ll1les ;'1 Paris. IV, 6:'. 
ExclI,e DlllllOl1l'icz :\ la cOl1velltiun. IV, IIO-IT1. 

Sa ctlll'c('l'satioll aH'e Me¡lhan. i'tdlexiolls slIr son ca-
1';;('11\;',·. IV, :lf¡'1 l'l 'lii\". Ses paroles :\ la COIlVClltiOll le 
:J¡ ul'li, Ir, '),~íS ('1 s!liv. - l)(·tails sur son caracLi,re 
pulili'illc. 11 COIlI!¡l('IICC '1 pcrdl'e sa poplll:lri t (:. Y, 105-

IOG <'l '1IlV. í\"I'uSI' de rain' ]lartie dll ('o¡¡lit,'· de salut 
¡lIlhli.:. V, ~.::'í-')9(¡. - ndOlll'llC il Paris, SOllP<;Ol1l1l' 

¡¡al' ks l'é\"ul11 tioilllaíl'l's anlellLs. \'T, " .. :1. F"saic de se 
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justiJier auxjacobins. VI, ¡G-q et slliv. Devicnt l'objel 
de la haille des membl'es dll cUlllit" de salut pllblic, 
VI, 187-191. Il est arn\té. SlIites dc son arrestatioll. 
VI, 195. Débats a la convclltioll l't,latifs il son ,llTe,ta
tion. Ibid el sui\'. Décrt',té dl' mise t'n a,·cmalioll. Sce
nes au I.l!xt'll1LUllrg avrc 5('5 alllis priSOlllliel's. VI, 
201 ct sui\'. Il est transf'::ré a la COllcieri:)cric avec ses 
amis. VI, 202 et suiv. D,;tails de sun pl'Oces el sa lllort. 
VI, 20G-2~O. 

DA"i'l'ONISTES. Lutte des dantonistcs el des hébertistcs. 
VI, 101-220. 

DLCIlETs(desG el 13 fruetidor an IlI)SOll¡¿'vcntdivcrs par
tis contre la convention. l\Jollvemellt Jan,; les "cc¡ions. 
VIII, 1 í-1 8. 

DEI,ESSAIlT. Ce ministre est acclbé par Brissot etVergniaud. 
JI, 60-61. 

D'ENTRAIGUES (Le comte). Il estarrété. Ses papi('rs et ses 
révélations it Bonaparte dévoilent les }ll'ojets ~es roya
listes. IX, '99-200. 

DipAr,'l'E~IJ<.NTS. Division de la Franee en (1(~pal'tel1lcnts. 
I, 210. Divel's d(.partt'ments ló"cnt des hUlllllles lJOllr 
!'exécution dll déerd dll e~lIllp de ,"w,ooo hOllllllCS. ll, 
líI. - Opillioll de divel's dr:part¡'l1wllts su!' la Illal'Ch,~ 
dn ¡;ol1vernenwnt et les divisions de la conycntio!1. Ce 
ql1i s'y passa. IV, rG7-16S et suiv. ])lllsicurs dl'partc
mcnts levcntdcs hornmcs coutre 1('s V('udécllS. IV, 192, 
- PreSfjUC tous sont prets de ¡¡remIre It,s arJlles ('ollLrc 
la convention apres le 31 mai. V, 9 el slIiv. 1\I"5111'1'5 
(IU'OIl y prcnd dans ce bu!. lúid.lO-12, Suitedu m(:lllc 
sujet. V, 19 el sui\'. Notl\'callx d,"ulil, 0,111' l'illSurrection. 
V, ::17-38. Plusic\ll's dépal'tcmcnto 5(' t!{,istl'nt de l'ill
sUlTcction . .Échecs des fédéralistcs. V, G':)·67. lIs sont 
preSl¡Ue tous sOllmis. V. í7-í8. 

DEPT:'l'ATIOl'e Liste des mell1brcs de la députaLion de Pari, 
a la cOllvention. lII, 141, 142. 

Di:PUTÚ. Les dl'\lllLés, dr:cr(.ll~s r!'wTcstation aprt:s le 31 
mai, se l'épandent dans les dl'partl'l1lents. V, 1 ¡-12. 

DÉsF.RTlON. Lois sur la r1':'sertioll. 1'111, 121. 
DF.SEZE. Sa plaidoirie pour Louis XVI. JII, 369 et slliv. 
DES:\I:OULINS (Camille). 11 amente le peuplc au Palais-, 



533 

Royal. 1, 9!)' Son influCllCC au Palais-!l.oyal. 1, 159-160. 
NOllllllé d¡"puté 11 la COllvclltion par les electelll'S de Pa
riso 111, 141. Passe pOli!' nn 1Il0d¡',ré. V, 107. - Cen
sure le cOlllité de salllt Pllhlie ,Ians UIl parnphlet. V, 
10íl-109. - Se jllslilie allX jacooins et n'est pas exclu 
de la soci¡'·té. VI, 22-23. 11 rait son journal, le rieux 
Cordelier. VI, lOR. 11 présentt' sa dcfcnse dans ce jour
nal. VI, 123 et suiv. 11 est aceusé aux jacobins. VI, 135 
et slliv. Coulinll¡, it attar¡ueJ' ses adversail'cs dans son 
jOlll'nal. VI, 155- 1 5~) el suiv. II est arre té. VI, 195. 
nt~tails de SOl] PI'OCt\.s. Sa cOlllLlIllllalion el son ,upplicc. 
\ r, ?,OJ-20:)-'),20. 

O'EsJ>RiJ1LXIL. Il d¡'llo11ce aH par Icmellt IJIl PJ'ojct millis
ll'riel <Jui tClH.lait a )'f'streilldre sa jllridiclioll. 1, 2r. Il 
est arrclé en pleill parlemellt. 1, 2[1. 

DETTF. PUBLIQUE. Le remboursement des dClIx tiers de la 
dette est d,~crété par les conscils, apres le 18 fructidor. 
IX,3.h-'nS. 

nnLo,. SOIl projet dr' J'('traite. III, !)3. 
nl,¡F,s. DisCllssiOlIS l't'lativcs it l'a]¡olition des dimes. 1,144-

J!l:) et sui\'. L'abolitioll est d¡:crétée. 1, I/fG. 
DmLCTOIl\E. PouHJÍr eXl'cntif c!'i'é ]lar la conslitntion de 

I':ln lIT. vnI, 14. - ~ollllllatioll des cincl direclcnrs. 
Détails:1 ce sujet. VIII, .'\0-82-8/1, Situation d:lIIgerense 
du dircctoire an COllllllCllcemcnt de son adl1linistra
tion. VIII, R5 el ,uiv. PrclHl diverses mesures pou1' 
I'cml'dier a la dise!te et ,1\lX malheurs financiers. Vln, 
S6-.'\8 !'t "uiv. 11 cst chargé de la Ilomination aux fOllc
tion, publitl'I<?s. VIII, 1 ~'1. TlT:lIli,'.rp donl iluse de son 
pouvoir et dont ¡es dil'('ctellrs se k partagcut. VIII, 
124 el. suiv. Contillualioll de ses tt'a\'aux :¡dIlJinistralifs. 
VIU, 1 G 1 ('t suiv. Ses plaus militaires, YIII, 206 et 
slli\'. Il né:;ocie avec l'AlIgletprrc. \III, !J!12 et sui\'. 
SlIite. I¡Go el suiv. Il envoi,; Clal'kc el1 mis:iioll a 
YiCnlH'. VIII, [¡(j2. nompt I('s Ul'gocíntiolls (,Olllllll'll

CCl'S ayer: le cahinet allglais. Y111, 498. Son tllessage 
aux cousl,iis le ~r. frimairt" VIn, C,07 d sui\'. - Ca
racti,re des cin<) diJ'ecll'UrS ; Icm', di\'isiolls cutre eux. 
IX,2 et slliv. Situatioll du gOUVC1'ilCIlH'lIt dans l'hiver 
de l'an V. IX, 1-19. DisCllssiollS rclatives au tirage au 



sort du nouvean directellr ponI' l'an v. IX, ¡6!¡-JI';6 et 
slliv. Sa llllle av~'C les cOlls"ih; apri:s ks (:It'ctiolls dc 
l'au v, c!'Oú n"slllte le coup d'i:tat <lu 18 frllctidOl·. r\:, 
173 et suir. Il cnm!llellCe á redolller IIll Va.ite complot 
tI'a pres I'arn'statioll <lu cOllllc (I'ElItraiSlles, IX, 199-:W 1 

et st1lv. Divisions des cin<¡ dirccteurs :lll mmllent de 
leuI' Iulte avec les facticllx des cOllSeils. IX, 201-
202 et suiv. Trois melllor!:s, J~ar(:vcllii're, He\\l>el e 
Barras, prennent la rl'solution de faire un COIl[l d'('·taL 
IX, :W:)-201) et slIiv. Lellr, moyem d'apJ)1Ii pou!' ce 
prüjet, dan, les patl'iolt's de Paris, IX, :;oG et slliv.; 
dans les al'lm'",s, IX ,20~). Pisf'o,i ti OIlS poli tiques dc celle 
.1' ltalie, IX, ~'(}!J et suiv.; de ('cíl(: du Hhill, IX, 212 
et SlIiv.; de celle de Sambre-et-Mcm,e, IX, 21 ti d slIi ... 
Résistance drs directenrs contrc l'oppo'lilion des /'Ii
e]¡yens an sujet de la rénrg:misatinn du ministerr. IX, 
'j, (9 el slliv. SOll t'111Varras SIII' la d¿:cisioll Ü prl'lldre an 
sujt'l des n'~gociations cOl1ll11enc{'t's ;¡ \'ce l' Ansldcrrc el 

l'A'ltriche.lX, 2GG et sniv., Ses I'('rils allSlllentent par 
l'oppositioll de, eonseils. II prctld des mesures ¡lOlll' 
l'(:nnir :'1 P:Il'is la force arrlll'e. IX, ?,';O-'l.7'" et sl/il'. 
Rl'pOlld d'lIl1C' manit,j'(' (~Ill'rsi(ille allX réclalllatiolls des 
C0I1'i/'il, atl snjt'l lk la lllarc!tc de Unclrl'. IX, 275 el 
sniv. Troi, des dil'l'etcllrs fOHt le" (ln"paralifs <In coup 
d'('tal dll 11) frllctidol'. IX, ?~)G-')!)!) l't slIiv. lis se ré
lmissent c1wz Rt'wbell a"t'C les ministres, en attendanl 
les rl'sultals de la jOllrtJ(·'e. LCllr plan. IX, 2!)~)-3oo d 
sui\'. E","clltion de ce plan le JI) fl'l1('1 ir!oJ'. IX, ')02 et 
slli\'. 11 bit l'é'mlI'" allx cOt1scils plrl.-;i"III'S lois (/lIi luí 
rcstitucllt tlne )Jnissancc r¡"I'ollltiollnaire, JOllrnée du 
Iil f'''!lclidor, IX. :,JO-'{I2 I't sui\'. Rc"[oI'IlJCS qu'il in·
u'()(!"it (!.tllS I'adlllinistl'atio;/. l)cIIX 1l01l\'C;1IlX direc .. 
tCll/'S sont 1I0mmés:'t la pl~cc des t!¡"!lol'l(.S. J"I.., '''l",~ f't 

sni\', Jl d.!stilllc illorcau de son ('oJtlllln¡"j,'1l1Clll. IX, 
'h!í-)2(i. Projcltc une t!cscenll' en 1\ lI~lct(,IT(" X, 11 
et SlIi\, n ,''('ian' p/'clldl't, II'S Y;¡lIdois ""1:; Se! pro('!c
tioll] et envni(' une a:i'ln{"t' en Sili'-l~(,. A_ ~ [ti (·t ~tliv. 

Ses dispn··,itiou...; ponl' I'C'~n('·dil't' au'{ d("sonll'i's d('~, 1'(' •• 

publil[lics il;¡lil,lltll'S. X, 1;'>-1 ~(j el SlIi\', Ji l'/'up05e et 
fa i t d/:'cn'·tef la loi ~1ll' ia consCl'ipttnll, 1C.l 1 SS- [0:f- ,',\ 0.\ ~z 



TAIlLE. 

ConSCl'l}JtiOfl.) Ses moyens el ses plans dc guerre pour la 
campagllc de ) 799. X, ~.n 5-216 el suiv. Ses dispositiollS 
pour s'oP(l0S('[' il la spnliatÍon des pays allÍés en llalÍe. 
X, ?IR el slIiv. Suile de ses pbns pOllt' la guerrc. X, 
22.'I-?'?'¡; el s\li\". C("!lITan);. Cjll'Ll IlOml1](', )", 2io el 
suiv, AccllsalÍous .Iout il ('s\ l'objet apl'~'s nos premiers 
n'vers el! 179:)' ltaisons qllÍ le j\lstifien!. X, 2.68-2.'F 
et slli\. ::'\OIlIillaliou de Sieyes ,\ 1'1 place de Jicwbell. 
X, '),Rf¡-?,:-;:¡. '1'0115 les parlis se rl'lllIisscnt cuulrc lui 
apres nos déraitcs CI! Halle. (An VIT.') X, 3u ct suiv, 
Di\'ision el'!t·c 1", dil'I'i'tell!'s. X, 3',\5-'hG. Rcvül\lLioll 
dll ')" ['raj,'j;d. JlL-otl'llctiol!, dc ]';¡llcieu ,dircctoi¡'c. 
T",iJllanl, Lan"\c,lI¡en' el ~',rl'l'lill Cll sOI'lclll. X, :BI
:n:J-3/1 l. FOl'lllatioll ÜII 110\1\(';;\1 dircctoil'f. X, 343 l't 
suj\,. St'5 premiers acles. X, 3'1'7 el slIiv. Mesul'es I'I'is(~s 
par les cmheib POUI' luí UOIlne¡' Ulle llouvclle force. 
)(, 35()- 3:'5. Se, pLms de gucrre. X, 356 el suiv. Sa 
lune ,¡vec ks P:lll'ioles.lVny.l'alriotes.) 

D¡SFTTE. 1l1','ol'(ln's ljll','lle alll(\l1e lc I1 (ll'tohl'l'. 1, rlh
li'n. Apl'es la scenl1dc loi du lJw:rimu!I1 la disctte 1'011-

tinlle. :i\IesllI'('S ljUC pI'cnt! la CUIllI111Il1C POll!' y pOllr

voÍr. Dr'-sordrcs. VI, 148-151 et sui\'. - Pendant l'af
frl'ux hiver de 179') les gl'ains el les hoi, de chauffag(~ 
manquenl it raris. VII, ~!35 el 5uiv, SllÍte dll I1H\l1Ie su
jet. VII, 2.5!) el sui\', Les habitanls de Paris sont mis a 
la ration. Violentes scenes d "ou!Cvcmenls populaires. 
vrr, 2.6~-2.G5 el sui\'. 

DnorTs r¡':ODAUX. lis sont abolis. 1, d9-I.'¡o el suív. Dif
¡icull,",; I't discII"i'JIIs <¡u'entralnc la propositÍoll de 
lem aboJition.l, 1/12-II¡3. 

:Cr.OlTS DE L'HO;\I}IE. Dí-claration des droits de l'homme. 
1, 151 el suiv. 

DI:BOIS DE CRANC:É. n remplace Bcrnadotle au mjnisterc 
de la gllcrre. X, :~~)o. 

DUCH,,:n: (Le pel'e). JOllmal n',digé par Ht',bert. IV, 224. 
UUJIOURJEZ. Son cal';¡cterc. Ses p\ans militaires. Il est 

1l()lIlnl(~ Ill111Ístre. 1I, 6:~G4 et suiv, Son l'lllrCHle :I\'ec 
la ¡,pinl'. TI, 70 ct SIIÍ\', ExtraÍl Je ses l\ft"lllOil'cs. Ibid. 
11 devÍcut suspcct a la Girondc. II, 89-90' COllseille an 
J'oi Je sallctiouner dcux Jéerets. Il, 102. Sa fcrl1let¡\ 
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dans I'assemhléc natíon.llc. TI, 111-11 '\'1I4. II rlonnc S:l 
démissÍon. n, 11 5.-Est nomll](' ~énéral en chef des <11'

m{~cs du Nonl et dn Centre. HI, 3g. Cherchc Ú s'o(1-
poser ;t l'invasi:m des l'rllssi('lls. TII, t15. Son plan de 
campagne contrI' ¡¡'s Pnlssicns. 111, ~)3-!)[1 I't stÚ". 
COl1lmellCClIIPllt d'c'\.(>cuIÍon {lc :ion plan. lB, 9í ct 
suiv. Nomcllcs disposiliolls qU'ÍI prclld apr;', ks ;¡fIlí· 
res de l'Argonnc. lIT, 109 d SlIí\'. 11 écrit il l'assemhll'c 
nationalc.lll, JI 3. Ses dispositiollS apr"s la n'traite de" 
PI'lI'isíCn5. III, 128 el suÍ\'. II se 1'(,1](1 il Paris, it la COIl 

velltÍon el a11:\ j:\f'ohins. nI, ~()(j-?I (l'2 1 l. Est [(',ti, par 
Icsartistes, etrc(:oítla ,í,itedc MaJ'at. Hf, CUí-2I(i-
21 í. Repart pO\1I·I':n'lllée. TrI, ·),Ig. Ses plans llIilÍlaÍrcs. 
lIT, 2(19 et suív. 11 gagne la uataillc de .1 Cllllllnpcs. 
nI,2.5í-2.00. Ses peojets politiques S \!l' la BelgiflLlc. 
III, 26(,-265 ct sniv. Suitc de ses aetes militaires et 
administratif's. nI, 26G et Slliv. 270. I1 se plaint vive
ment <In llonveall l1lode ¡J'admillistratioll ¡J(,.> vin·cs. 
!II, 27:'í.2íO el suiv. Suite de sa C:Ullp:lgll(' cn Bcl
t'iqlle; ses succe, I'l SPS [anles. III, 280-28r et sui\'. 
- 5011 plan de camp~glll~ et COll1lllell('Clllcnt d'exécu
tioll. IV, 30-'h et suiv.'ll fait art-eter des a~(~llts dll Pllll
voir exrcutif. Ses menaces cnntre le gOllverncment. 
IV, 63-G4. 11 éerit une I('(tre audaciellse it la cOllven
tion. Snile de ses aetes militaircs. IV, 90. II n¿,(;ocic avec 
l'elll1emi. IV, 102.. S('s projeb pnlitíljllCS. IV, Hd-ro.',. 
Son traité avce l'enllcmÍ. IV, 108 et suí\'. II d(:voile 
enticn'ment ses prnjets poliIÍCJIlCS. IV, 117- J IS el SIIÍ\'. 
Fst mandé a la hanc de la conH'ntion, n', I?I. Plu
sieurs de ses ]ll'Ojcts (~('l10!lelJt. IV, 12·~. 11 fait arrete!' 
fJllalrt' d(.pllt(~S de la conyr'ntion. IV, 1211-126. Sa t(\te 
~,st mise á prix. TrouLles á Paeis. IV, uf). 11 est ahan
donné pae ses trollpe~, et se retire en Suj.ssc. IV, 12.9-
133. 

DUVERNE DE PIlESLE. (Voy. Royalistl:\·.) 

ECYPTE. Projet d'une cxpé(lilion en Y¡;"pte peoposé par 
Uonapa,·te au dircctoire. Pn;pn!':ltiL; ,;('ereh. X, 6!1. ~o-
75. - État de I'escadre destinéc á porte!' les tI'OlIprs. 
X, 81-8:~.- Route de Toulol1 a ,\lcxandrr. Prise de 
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Malte. x, 8!1-88. Entl":'(, <'t Alcxandt'i('. x, 02 -y3. Des
cription dI> l'E:;vple. SJ g(~ogra]l]¡ie. Ses J¡~bitants. X, 
9'1-1011' ROlltc ¡hns 11' dós(,l't d'Alexandrie au Caire. 
!\IécontenlellJent (\'''; soldats. COlllhat S!Jr le flCllVC ct 5\11' 
terre coutl'{! l\1olll'ad-Rev. Dispositioris dI' l'cnncmi pl'es 
dllCail'(!. X, 111-ID,-IJ[I-IT8.Ralaillc df'sPyramides. 
X, 118-1:\5. FOlldatioll de l'Illslitllt d'E¡;yptc. Ses tra
vanx. X, 1''12-114. Bataille !lavale d'Abonkir. Deslrllc
tioH de notl'(' ('scadn'. x, 116-1 (1 1. Couquctc de la 
Hante-Egvpte p.ar Dcs:¡ix. Hataill¡, d(, S,!dilllan. X, 
395-3!)í'. E"]l'·ditioll el1 Sni'! par Bonapal'te. Prise du 
fort d'L':I-Arisch el Gaza. X, 399-400 et suiv. Com
IlH!llCemcnt dn si¡"ge de Saint-Jean-d'Acrc. Bataillc 
<In llIont Thahol'. X, 402-!106. Rctour de l'al'mée eH 

Egypte. Bataille d'Ahoukir. X, [110-1+ 17- 421. 
ELBÉE (d' l. Chef velldéen. IV, 186. - Il est tué a Chol
, Id. V, :~57-359-

ELF.CTET;ns, H (! 1111 is il l'ITútd-de-Villc, ¡Is livrent des armes 
an ¡¡ctlple.J, DO. Ordonnclil la convocation desdistricts. 
Tbid. COllJpOSCllt Ulle l1lll11icipalité. 1, 97. COlllposent 
ulle milicc Louq;coisc de I¡S,ooo h0Il111H!S. lbid. (Tu 
électcllr distribllc all pellpl(~ des bateal1x de pom!I'e. 1, 
99. Les électeurs se partagent en dívers comités. J, 
120. 

ÉLECTIOXS. Elles se font a Paris et dans les provinces. I, 
[10-[11. Travaux de l'assclllbl(!c lIationale sur les élec
tiOllS.I, 211-212. - ~Iouvell1ents a Paris el ell Franee 
a I\'j)(HII1C des ("lcctions pon!' la conveIlLÍoll. IU, T 40 et 
5uiv. - Pr¡',pdratit's des ,',ieclions de l'au v. Effel'ves
C{'Ilec des partis. IX, 3r;-39. - De ¡'an Y. IX, lÜO et 
sni\'. _ De l'an VI. X, Go-6I. - De l'an nr. X, 280-
281. 

tmGl\ATION. Prend une attitll,l<inc!uiétaule. 1, 290-
291. 

É~UGR:ÉS. }~p()(ll1e oit ]'(;Illigratiou commence á cevclIit, 
cOllsidérablc. 1, 1 ~)7. Jls Il:VOlt des corps al1 f1011l dn roí. 
I, :17.6. - Se IJI'i'pan'nt a la ~lIel'l'e ;'¡ Cnhlcntz. Leur 
connivence avec la cOllr. n, 22-2':1 el: SlIiv. Leurs ma
!J(cltvres SOHt ¡j("1l0nrl'(,'i it I'a';semblúe ll~g¡slative. n, 
3G et Sllív. - D~·bal~ daus les c()mcils SIII' la ¡oi de b 



convention relaLive aux bietl~ des emigrés. VIII, Ili~)-

17 0 . 

EMPRUNT FORcÉ.l\lcsllres avis('·cs pOllr son reconvremell t. 
V, 206 et slliv. l":n llOUVe! e/l1¡>l'llllt I-orcé est proposl' 
par le directoirc et décr<'t{,. lHode de cet ('mpnmt; SI" 

effets. VIII, 116-117 et sui\". Il est f('I'lm'" VIII, )J(), 
-- Un lIoll\'el eltlpl'\lIlt fore,; est établi apres la rh'o
ltltion de prairiaL X, 35 I. 

l~I'At:LETIEI\S (les). Cc que c'était. VJ, 119-120. 
ESI'AGNL La pai" est sign¡',c avcc cctte pllissan('P. VII, 

520 el ';lliv. - Trait¿. tI'alliance offensi\'e et défensi\(· 
avec la Franee. VIII, 358-359. 

1;~T\TS-GÉ:,n:RAux. Lenr Ollvertarc. I, 48. 
Él'RA:"iGERS. lis SOllt déeréti's d'arrestalion. V, ? r 7-2,/, r, 

ETnE-SUpnF.nlE, Fl'te il rf~lrc-Sllpreme, le 8 juin 1¡!)'" 
Descriptiol1 el détail. VI, 350-353. 

ETTLINGEN. Voy. Rastadt. 
EUItOPE. Situation politillllc de J'Eul'ope et ¡',t;jL des pui,

sanecs ÚI'angl'l'CS atl COIlIllU'IJ('CIlIl,ut de T'j~JO. 1, 23~-
238 el: slIiv. Dis}losiLiollS des S01l\'(,l'aill'; de I'Europe ;'t 
l'i,ganl dc la France, apre, la fllit.l' dn roi il Val'elllj(·s. 
I, '12:';-326, - DispooitiollS des SOll\'Cl'aillS (,tl'an¡,;cl's ;'l 
I'l'gal'd de la Franee, n, 20-~J ,--l'l'ojets des pui5SaUC('s 
étrangerl's it l'('gard de la Franee apres le 10 aoút. II I, 
/10 et sui v.' -Díspositiol1s des pllissances étl'au¡,;ercs ;Llll"" 
le 2 1 janviel'. IV, 2-6 f'l sui \'. RéllcxiollS 5111' la politir¡"l' 
de l'Eurolw. IV, T 2 d slIiv.-État de l'Eul'ope au COllJ· 

meneement de 1794. VI, 2G3 et slliv. - Siluatioll dl" 
Úats de l'Enrope apn\s la call1pagllc de J 795, VIII, 204 

etsuiv.-ELatdcl'EllropcclI 179J.1X, 39ctSlli\',
,MOllVCI11Cllt dans les div(,I'scs ('ollrs, pour fOI'/llt'I' UIlC 

11011vcllc ('oalition coutre la FraIlee. X, 149.150 et. sui\', 

Év ECHÉ. Rélll1ion de ce nomo Son but. IV, 1 ':\9- r .'10. II s \, 
tient une asscmblée. IV, 219. On y 1l0illl!W uue ('U'llll1 :". 
sion de six mClllhl'cs chal'gi,s de trollver des lllOyClJ:i 

de salut public, ¡hid. On y Ld ,:·lib¿.l'(, slIr lIlIe illslll'~re('
tion, lY, 2 !,2. Le~ cOl1llllissail'l's des scctiOllS s'v rélllJis· 
scnt le 30 111l1i. IV, 2[,0.-Ce CÚlllilc J'illsllrt'e~tioll e,st 
dl'noncú apn\s le 31 Illai. Y, ti, 

E Xi:r.UTIO~S. (~r(H1.d"s t./_'\("'Clllioj IS de" dt';t(~'.'lls. En j !ti 11 1 7~) ¡ 
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"1,37 I -'J 7 t, d sui \, C"tllrualld~es a N allte,; par Canie!' : 
VI, 3R r-:~8i);:\ L', 011, il TOlllull, ,\ Ol'allge, il Hordeanx, 
:, :\Tal'seille, par F""I'OII , Barras!'l ::Vlaignet: VI, 3H:i; 
dalls le Non], par Le BOI1: "1, :~8(j d slIiv. R{'ssenti
mClIt et iudignation 'lile la terre/lr fait naltre. VI, 39]. 

FAYOIUTE. Bataille de Cl' LlOlll de\'ant lHantullc. 'llI J :;3~

~:~-

F\\R~~ :L(~ lllarlJllis de). 11 est sOUp<;Ol1lH" de complote!" 
contrc Ll'iScmhli,c. SOIl procl's. 1, 215 et slIiv. II esl. 
Clllldarnn,; it tIre pt'lldll. Sa iliOn, ], '),~~)-?,'l(j. 

¡'-¡::IIJ:,IULlS\lF. Ol'i~iH<' d" ce 11lot. In, J:)O-I:)I. 

Fim::ILlTIO'. lile ¡','d"'l"tlion ;.J'nérale de la Franee ('st d(;
('id(',e;'1 la 1lI11nicipalil('. 1, ~,S8, La n"unioll !O(;lléralcdes 
fédérés a ¡ iel! au Cham p- de-Mars, 1, 2G2 et sniv. Des' 
(;ripl ion de la f,', te. lbid.- ~ecul1de rete de la fédératioll, 
11, 'J.tl2 ct slIi,', 

¡-'Ú:,\I:]), Ce di'p"tr'o e,t ;¡"assil¡{~ :111 seill Ill(\ml' dé' la COD
\'elllioll pat'l,'s I'(.volrés dlt lel' )lrairial. V[J, (¡oi-[,08. 
SOIl assaosill l'SI. ;lITaclt" dlt sllj>plice par ¡"S patrioteRo 
Stlitcd"ccl(~Yt'lH't1](,lIi. 'Il, 42íi el Sltiv. Honllcurs qllc 
la cOllv"tltiOIl !'Ctu\ :loa 11IPIIloin', vn, (,'\5 d slti\' . 

• FI,YRIER (25) I7~)'\. Un pille ll's boutiques des ¡"piciets. 
1" ,/17 el slli\'. 

FEUtLI.A:\''l'S. Ot'i~ill" "11 clltb de e['llom. 1, 2.36.-Lc clltJ, 
de fetlill'lIlts 0l'posú an:\. jacohins. Il, lCí. Faihlcsse de 
ce parti. Jl, IIU et slIiv. 

FnL'I'c¡,;,'" Eral. Illal"l'Il!"~II:\. d"s finane",. 1, 2(¡~ l'i sui\'. 
- ;\tat d,'s {jll:IIlCl'S ('11 !)'),. ~J (,SUI'l', pl'i~l's J!Olll: J'l'tlJ(',dier 
,'t letlt' llt'-,ord]'('. \, 1~¡7 el suiv. 212.. Etal dcs tillancl'S il 
la fin de ~)'t V, 4'),1 ,'1 sui\', - Elal el Ol'~:lui,ati()lJ des 
linances au COlllmell(;Cllleut de ~7U~' \1, '\2.1'~'2.'l el 

,lIi,. [·:tat des lin,~llcl's aprt's le U lhet'lllidol'. "JI, (11 el 
"ti v, Dé,t!'esse fiu:welerc et COllllUl'l'Ciale e1l 1 ¡US, Di .. 
\"I'Sl'S 1I/("111'I'S Jll'ist's pat' 1:1 COllV('lttioIl pOli!' y ).olllé

dicL \'JJ, 2.'11¡-'ltír el suiv.·-EllIharras des ¡iuallees :" 
l'av,'r:C'lllcnt du dircctuirc i 1-0:;). y IIl, 8C-;~7 d ";liiv. 
Nouveaux déta ils slH'lcs assi\~t;,;~s, (:n";¡ lion des mandats. 
Jlóllexiolls snr Ji \'(TSCS qu::stiolls des (iilallces, Y nI, 
I :·;'7-I~)I. ('1 sni,". PLill d<, (JII;liJI'(''", PUlli" L.Ui \. YIIl, 
',,,:):)10 d ,ni\', LOiIj> ti'",tI ,lit' 1(", jillal",";"'1I ¡aH \ 
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Pl'Ojet de I'oppusition pour entraver le directoirc dans 
ses moyens de poul'voir allx Ill'soillS du trésor public. 
IX, rSr et sui". Le cOl1seil des einc¡-cents dócrete di
verses mesures favorables á ce projet. Les aueiells les 
rejettl'nt. c, IX, 18g-1~)1. JUeslIres finallCít'!res provo
quées par le dü'ectoire, aprt\s le TR fructidor. Rem
bourselllcnt des dcux tier, de la deae. IX, 332-318. 
- }-inanct>, de I'an YII. X, 185 et suiv., 190. l\1oycns 
employés POll!' fOllrnil' allx dt'pcnses prochaincs de la 
call1papJe dc 17;;<). X, 222-223. 

FLESSEUJ'.S (Le pl'l'Vót). II prolllct au pellplc ) 2,000 fusils. 
1,98. Est aeclIsé de tt'ahison, tt'a¡Il(~ an Palais-Royal 
et tué d\m coup de piSlolt'l. 1, 108-109' 

FLELRUS. Yietoire de ce nomo tvéucrncnts militaires avant 
et apres la batailJe. VI, !,o8-f¡ T 5 et slliv. 

FOUCHÉ. Envoyé en l'an VI á l\Iilan par le directoire. X, 
18r. No;nmé ministre de la poliee. X, 379' 

FOliLON el BERTRIER. lis sout tUt'S par le l>cuple Illalgré 
l'opposition de Lafayette. 1, 125-17,6. 

FouQlJ [EII-Tl:'inU,E. Idécs san~lliIlaire, de eet accusateur 
publico VI, 374-378 et sni". ~ II esl Illis en aceusaliOll. 
YJI,9· 

liRANcF.. Silllat;oll pulilir¡lic !'l 11Inrale de la Francc SOIlS 

Louls XYI t't á I'C[lOl¡i1C de la I'CHlllltio!l. T, 3 el. suiv., 
36 et SUlV. 'j','()uL!",> d (I,"so]'drcs C'IJ FraIlee apn\s le 
j ~ juiilcl. j, 135-136. l::lal alallllaut d" la Fr;lllce en 
aOlll 1 íH9' 1,147 el "Ii\. EI;II des c'pl'ilS el situation 
politiqlle an (,(JllílllCl1CCllll'l1t dc I'anné" 1 ~ 90. 1, ~ 13-21.', 
ersuiv. 'l'I'Ollhll'sdansl('Midi,"11 'I\['il '790.1, 2:1/j .

SÍlual ion iutú'icl1lT, les "n'mias moi, d(~ '79('< VI, 
:"T 5 el Siii\'. -- ¡::illl i¡¡j(''l''icll1' de la Républiq;le dans 
I'é¡t> d" I';'~/¡, 'IIl, ::nS et sujv. Situation intérieure el 

l'appol'ts politiqnes avcc I'Europe, apres la retraite de 
nos années <.!.'Allcmagne. V 111, 431 et sl1iv.-Rapports 
de la Franee avcc le cOlltincnt en I'an n. X, 23 ct 
suiv. Sa sitl1ation inU:riellrc dans l'ltivcr dc l'an VI. X, 
5(+ el sui\'. 

}'n UC'l'IIHllt (18) . .1 ollrnée de ce 110m. l'rincipnux flhnils d~s 
{~vt'~llenwnl", I''í., 29f)-:'~J). Ang(,l't'all s'(,lfIpart'dc~;Tlli
!t'l,jt''i, [X, ".0'.'-.':0 '1. II'> ('ollseij,¡ 'üllt r"pOli"";' dll lieH 
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oe leur,; séances. IX, 307. Les eomeils se forment Oc 
nouvcall, el rcndent lons les décrets que demande le 
dircctoire. Des d¿'plllúS et deux directeurs sont con
damnés a la déportatioll. IX, 30¡-:h5. Kécessilú de 
ce coup d'état. Ses conséquenccs. IX" 319 et suiv. 

GARAT. II cherchc;1 r;¡ssurcr la convcntioll sur ses cra¡ntes. 
S011 discours. I"~, 2:{O el slliv. 

G.\RDES-DU-COI'.PS. 11, dotlncnt un n~pas anx offlciers de la 
ga~'nisoll ;L Yel·sailles. Suitc dc cette fl;te. 1, 179 el 
SlIlV. 

GARllI·:-lHEFY.LE. Il est vol,',. BJ'llils qui COllrurcIlt sur ce 
vol et sa dcstination. llI, d8-d9' 

GARDE ~ ATIONALF .. La milice bOllrgcoise prend le nom de 
g;¡rde natiouale, et adopte la cocarde tricolore. l, 122. 
Débats au cOllseil des cimI - CCllls Sllf lIIIe nOllvelle 01"

;'::Illisatioll de h gal'dc llationale. IX, 2'18 et suiv. 
GE'ís-ES. Paix a H~e c~tte n:llllhlique. V 111, 450- q 5 1. 

GEnl\GE (S.HNT-), VOY. Bassallo. 
GERMINAL (jo!ll'néc dll 12). Les patriolcs cnvahissent la 

eOl1velltion, lIs 1:'11 son! chassés, el cllsuite désarmés 
par suitc ¡J'un déerct. \ JI, 29'}-1 I!,. 

GIl\ONIllJl!S. Origiuc d(~ ce llum. Lelle l'(jlr dallS l'assembléc 
législative. JI, T9.~13. Tls dominent dans le ministere. 
II, (i8-8g. - AccusatiollS dont ils sont l'objet. In, 
50 et 51Ii\'. Leur positiO!l a la convention. nI, 143 et 
SIIÍ" Portrails dc plllsicul's d'cnlre ell"\.. I qtí-l!¡OCt suiv. 
SO[J[ acclIs{'i el" [',',d,'·,'aiislllC'. III, T tíO-1 5; __ E01 halTas 
el LlchclISL: i'"sitioll des ,;il"Oudins apres le 25 fpvrier. 
IV, 5q el suiv.lVIcnaci·s le 3 T mai, se l'cndcnt lOlls armés 
a la conventioll. IV, 248. Se r~unis:,etlt le 1 el' j lIin pOllI' 
se conccder. IV, 2.¡q-2¡5.-S011t lui, (~Il état d'arrcsla
tion. Y, 2. PIlIsiellrs sont enVOV(;s devant le tribunal 
n;vollltÍollnair(', et <!'aulres sont mi, en i~tat d'arresta
tion. Y, 310- JII. Cireonstances de leul" proceso lIs 
sont conJamul's el CXÚClIt¡··S. V, 3~)l-407. 

GOHlER. NOlTlmú dil"t'l"tt'ur il la place de Treilhard. X, 335. 
GO¡:YEp.:-a:}IENT R}:\'01XTION:UIIlf:, Effets des lois révolth 

ti():1I1~¡i¡·l'S. ,r, 30:) et slli'\'. 
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CI\AND LIVRE DE LA nETTE PUBLlQUE, COmnwnl il [lit illstitllC 
en !)'3, Ses avantages financi,rs, V, T!J') el su:\', 

GRENEJ,LE, I~a pOlldl'iere de El'('llf~lI(, prclld 1'f'II, VII, GJ
GI" Les patriotes attaquent Ir' Ccll11[l de Cr'('lwlle. VIll, 
355, 

GCADET, Fait IIne applicalioll his[oriqll(, ~llX "il'Collstances 
<111 IllOlllent. lV, 20-;-208, l)ropose la ,!eSl.itlllioll des 
autcrités de !'aris, el le transfcrl de la COIlYClltioll ;1 

TIonl';';cs, IV, 211, Son COlll'itgC :'t la COILVClltioll le 31 
mai, IV, 258-259, L 

GUlmnT.. Prcmii'l'es disllOsiliollo; d,'s anlJ(;es, JI, 83-84. 
f:Clll'c du ;';{'ll,'ral :tochalllbeall, JI, 85 ('1 "tiy. I':lal des 
affaires milititires al">t\5 Je 10 aoúl. JIJ, :) 1 el SlIi\'. Si
tUillion illilitaire de IaFranCl~ en octobre lí!P. I1I, 1!)I 
et ,;ui v. Affain's Illilitaires ('11 octobl't~ d novemhn, 1 í92, 
III, ').1'9 el suiv, Sitnatioll tle nos arl11ú~s 5111' le nhin el 
:lUX Al(ws il la fin de 1 í9~. 1 IT, Ú\!, et sui\'. l::vúne
mcnts militaires en Bcl¡:i(]lle. IV, 21 et suiv, ¡\'os al'
m¡',/!s ¡"jlroll\'cut plnsiclIrs l't'V(TS. IV, ')8 t!t ~lliv, nis
positiollS de la COll\ cntioll 1)()IlI' troll\,('!' des hOlfllllCS et 
de I'argent. IV, ~(lt) el ,ni\'. - Situaliotl lllilitaire de 
la Fr,lI;ce en t¡3. Y, 28 el sui\', f:lat tic I'anllt"l' dI! :"\'onl: 
V, i{¡id,; d/' i'al'\n{~(' de la Moselle: V, :,12 et ,¡Iiv.; dI[ 
Rhin: V, 3'~; d'Italie : v, 38-~!); d,'s l'vrúlu',es : \, t" 
et slli\'.; de la \ (,llde'e : V, (,4 d ~ui\', Victoire en Es
pagllc en juillel 9't V, i~-'i I¡, Si/'ge de i\Iavence. V , 
I:~I-T4'3. Sir',::;(! (k ValcllCiclIlH'S par Ir's ('UIH'llli" V, 
If,)-I.',,;,, Le c:lmpele Ci'sill' esl ,;V;)CIIl', par It'S Fral".'<lis, 
Y, 1-;-;-179, MOll\'('IJ]('llt de,; ,mlli,!'s en 'lOllt J7!)'~' V, 
227 et sni\'. }:Utt de 1'<lnllt~L' dnl{/¡ill, V, ?,2!)-23'1., COll1-

1ll"J(C,'llH'lIt dll sit~g(' dI' L'-(ln, V, 232-2'),G, Marche des 
trollp'" Clllll'lllit's 'en aoút ('t S('I'tl'lltbre lí!")' V, 2/,8 
et ~\1iv, VÍctoiJ'(, de HondtsllOole, V, ?,52-?,:d,Rr'H'rs 
,bus le ::>'tlrd, V, 2S:l-2 c'7, l~clw(' de Llrm,',c des Pvn',-
11"('5, Y, 2()O et sui\'. Orgallisalioll dt' !':11'1III',(,,] .. I'Oupst. 
'-, ":)'- L'al'l\l"'(' d('~ ,\il't!s j'('J)(lIl"C It'S Sardes, \ , '.h T, 

Pro::;rt\s de l'art (j¡, la S\lel't'C', !\(',i]exiolls ;'¡ (,I' sujet. Y, 
332 el slIi\', SlIite dcs Opt"ratioll'; militair"s it la I'I'OIJ
til'1'0 du '\uJ,rl, Y, 33G-');j!¡. \ictoil'l' de \\atligllics, y" 
:,l:j) ·3:,'" Ll'~ J¡,~':t:j de ,ri,:,elllllUl;l", '''Jlll l'i'lSL''' I'ill 
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I'enncmi. v, 360 I't suiv. - Jonction (les armées dll 
Rhin et dI.' la MoscUl'. Les AlItl'ichiens sont ehass':, 
des frontiércs. VI, [11-/[ '7. Si('~ge et pl'íse de TOllloll par 
les répub¡¡cains. VI, 48-5'7. Revel's <lIlX pyf'¡~nées. VI, 
58-60. Evéncment,; important> en Vendée. VI, G 1-90. 
Fin de la campaglle de 1793. VI, 39-90' Réflexiolls sU!' 
ectte eampagllc, et l't-capitlllatioIl des P¡'illcipaux fail;,. 
VI, 90-91-9~)' Prl'paratiFi eH Frauee, de l7~)1 á l79!h 
pOllr la levée, l"'c¡uipellH'llt el l'armClllellt des at'llleeS 
de terre d de 11](:1'. VI, 7,78-279, l'retlliers évéllcmcnts 
de la ealllpaglll: d" 1 79', aux PVl'l~nées: VI, 285-2ilG; 
al/x AI,.I~s et ,'('1'5 l'Ilalie : VI, 287-2~j1 ; aH Nonl : VI, 
2f)1-:105, ',ctoire de TUI'C'oint.;. VI, 302 et suiv. En 
Velldée : VI, 306 et slliv.; eu Bl'etagne cont1'e les 
chouans : VI, ')08; aux colollies. RévoCtes it Saillt-l)o
miugllc. VI, 308 el sl/iv. Sur mer, combat dll 1:1 pt'a i
ríal an Il, destt'lteliou lit! vai'óscalt le Fen¡;cur. VI, 3 J 0-

114. VicloiJ'e de FI('ul'l's, }:""'IH'lltcnts rtlilitain'8 avant 
et :lpl'(\5 la hataille. "1, !¡o8-4I:J. Reprisc des opéra': 
¡ious Illilitait'l's en aoút 179!'. - Heprise de Contlc", 
Valcncielll}('s, LatHln'cies et le (}II"SIlOV. VII, 77-80. 
MOllVCHt('lIts de l'armi,l' rlu Nord. TIataille de I'Ollrthc. 
VIl, 83·85. Bataille de la H.oer. VII, 8(; I't sui\'. Passage 
de la :\leI15'_' par l'ichegl'll. VII, 93 et slti v . .l\1ouvements 
ct sltcces des at'mi'es de la lHosclle et dll Hallt-fihill, 
eOll1ll1andi'cs ¡¡al' J\1icltaud. vn, 9"-95, Sitllation de I'ar
rrjée des Alpes et des l'vrén(·cs. VII, 96-97. Suite dc la 
filen" de la Vcltd(~e. VII, !)i1 ct sujv. Sittl:ltion de I'ar
lIlée elt lkl;:ill"l' ;'¡ la fin de J 794. Prise de :\'imegue. 
VII, 181-11'7, I'rojet., llillll' la (,OIHJI)(\tc de la lJollande. 
VII, 187 ¡:t suiv. lnvasio!t de la lIollande. Prise de l'ilc 
de Bommd, V11, I!)O-J!)2 et s¡¡iv. l\otrc anl1{e se ré
pand en UollaIHk par divcrs poinh, et occltpe tout le 
pays. V 11, ~o 1 ct ';niv. Suitc des opérations militaitTs 
~Il Esp;q;tH" ('11 C:ltalogne d. aIL\. PYt'('lIéps. vn, 210. 

Etat des al'llll-('s apres le., ,~vi'netl](,lItj de (lraírial an lIl. 

VII, 11:,5 d slIi\". 0p"','atiotl'i d(· .Iollrd:ltJ, de Alot'f';(lI, 
de l'ich"gt'll el de E!"IH'r dalh le Non!. \ 11, !,55-456. 
Sitllatioll cI,' 1':~111I:'e deo .\lp<.:o SOI:S ]Zellet'luann. VII, 
;llB f't '-.1;;'\'. !'.:';:~:íl·1 IP~l¡t;~i!':' i';l l~';pagllP. -VII, /~5!L 



Expédition de Quiberon. (Voy. Quibcrofl.) l'assat:'· 
duRhin par JO\lrdan el pJ(']lcgrll. \ll, !)1O-51? ct 
suiv. - Marche rétrogratlc de l'al'llJé(~ de Samhl'e-('l
Meuse. VIn, 60. JOlll'dan repassl' le Rllin. VIJI,92-93. 
Perte des lignes de .iHayence. YIlf, 9''\-90, Sitnation des 
al'mécs du H.hin, des A1lwS ct des PUl·m'·(·s \ers la lin 
de l'an IV. VI1I, dI et suiv. Üélails J(, la bataiill' de 
Loano. VIIT, 13:,-138. Expéditiot] de l'lle-Dien. VIII, 
139 et sniv. Rtflexiulls sur la call1p<!g]](~ de 1795. "IJI, 
1 51,. Call1pagm' de 179(;. VIII, ~,23-3')3-374-42:-. t.tal 
de l'arn¡{'e ¡['ludie an CI)IlIllH!lICl'Il](~llt dl: la campagnc 
de 179(;' VIII, 224 d slIi \. COlllIude d II l'iéll:ont. VIn, 
225-2 ',o, Conqul'te lle 1.1 Lnrnbat'di,·. \'111, 200 l't Slliv. 
Bataille de Lodi. VIII, 2()4 et suiv. Passagc dn l'I1ineio. 
VllI, 286-288. Entrée des Francais dans les États-Ro
mains et l~n Toscane. VIlI, 304-)00. Suite de la gnerre 
sur le Danube el sur 1(: Rhin. VIII, 308-3o:J el suiv. 
Passage dll Rhín par Morean, et sui te de ,es Ofll;r;[ -
tions lllililain~s. VllI, 3ro et Slliv. Bataill(·s de Hastadt 
et d'EttlingclI. VIII, 321-'h2 et slIiv. l~tat de nos ar
mécs ell Allcmat;ne et ('11 Italie en ,;oút J 796, VIII, 33'>" 
Re!lI-ist: des hostilités en Italie. Etal de Hotre arméc. 
VIII, 368. Nntn: ligne sur l'Adigee'it forcée. vrn, :174-
375, Hataille de Lonato. YllL, '~8o-383, Hataille de 
CastigliollC. VIII, 38G et suiv. Opéf'ations sllr le Da
nube. Bataillc de Nercshei!ll. VIII, :'\y:i-3gfi. I.'armée 
de Sambre- el-Mellse est l'I'pollsú'e par l'arehiduc. VIII, 
398-399. Suite de la guel'l'e (\'Italie, Bataille de Hove
reJo. VIiI, 401-402-405. Man'he de HOIlaparle sur la 
Rrenta. Ralailles de Rassano d de Sailll-George. VIII, 
408-411-4 T 5. NOllve! pc}¡ec de l'artn(>e de Samhre-et
J\Ieuse a 'Yurtzbourg, RClraite. VIII, 41()-4T7 el suiv. 
Retraite de Moreau. VIlI, 422-427. Extn~ll1e dan:,;e!' 
de I'armée d'Italie. Rataille t!'Arcole. VIIT, !1)~HtG8-
472-/184. Expéditior. d'Irlan¡\c. VIII, 59Y-)O't B.eddi
tion dll fo1'! de l\elh. VIIT, 51 't RC'prise des hostilítés 
en ltalie. VIII, 5r4 el Slli". Desrriptioll duchamp de 
bataille de Rivoli, Rataillr: de Rivoli. VII[, 52I-5:.>.!,-
534. Bataill(' dc\':mt M:mlollt' O!l de la Fa (,Ol'lÚ. VIII, 
5:'\5-530,I'l'i,,(' (\rlH::nto!i(', YHI. 5:~7f'tstli\'. Héf!t'xinn, 
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snr la campagne I'e 1 '796 en Italie. Y~I1, 539 et slIiv. -
nl']ll'isc de b call1pa;':1I(~ ClI I'an v. Etal de l'armée de 
Salllht'e-et-l\IcII~il' : 1 X, [19 et slIiv,; de l'arml'e du 1 fallt
Rhin : IX, 51. J:al'lI((~c t!'Italic est !'cnforcl,c. IX, 52. 
l\ollyellc ('al1lpa~lI(, cOlll('(~ l'Allt¡,ic!J". l'"ssa~e du Ta
~liallH'¡¡t(), IX, G5--::4. Combats de TaI'wi,. IX, '[1-78. 
lHa/'chc slIl'Yiellllc. IX, 9'~-g4 et SlIiy. Pass<lbe dll Rhin 
;'[ NCliwil'd par Hoche, ¡¡ Diersheim par Desaix. IX, 
113. L'a!'m~e de Salllbrc-et-l\1ellse el ee\le dn Rlán 
sont r~llllies en lille sellle, et le corlllllandClllcnt en est 
donné 11 HodH', IX, 327. - ,Expédition en Sllisse. 
Brlllll' s'('mll"re ele Rel'!le. X, 4g-52, 'Expi'dition d'l~
~.' pIe. (\·oy. A,:;)pte.) Reprise des hl~,tilit~s en l'al! VII. 
UIIC arl1léc ll:lpolitainc el1\ahit les Etals-Romains. X, 
I:i~) et sni\'. l\1anlFuvres de C!Jampionnet. X, lbid. et 
slliv. Les Napolitains sont hattlls. Championnet rcntre 
J;!IIS ROllle. X, 200-20'{, Conqn('te dn I'oyalllllc de 
:\'aples. X, 2'¡')-:W!). Call1p,lbl'e de 1 ~99. t:i:Jt de nos 
101'<.:(" Illiliuli,'('s 1'1 plam de f:;UI.'ITe. X, 213 el suiv., 224 

el suiy., 22~-22!). InYDsion des (;risons par JU;lssl~na. 

X, 2'~8-2')!J. Ilalaill .. de SloLach. Rl't1'aite de .lourdan. 
X, 2!¡'~-9,f¡ 7-2 ') 1. Distl'illlltioll de 1l0S :ll'lnl'CS ('n ludie. 
Fol'I'!'s CIII(('lllies. Pn.'llli,:,!'I.'s 0P"I':llions de Sehérer. 
Combals s:lIli.:lalll5 :¡OllS VI"rollc. A, 2;J2·2Gr. Bataille 
de ~Ia~llano.' Hclrailc ti" Sch('l'et'. X, 259-269 .. JHas
séna r¡"llllit le eOllllnandCIll('nt de ]'arn](~I' <In Danubc 
c't t!'lIe\v(.tic, !'t occupc la ligue de la Linnnat. X, 288-
').')1 d 5I1i\. SlIilc de la ~lIel'l'l' ell Italie. Arriv(~e de Su
,\·:]ro". '~, 2i):J. el SlIi,". J\Iol'l'aurl'lllplace Sehé're!' dans 
le COllllll:llld.'II:I'lIt. B:II.1ille de Cassano. X, 295-297-
T\.etraitc de '\Iorean all-del,'! dil l'ú et de l'A [lcllnin. 
Hétai\s de ecttc hell" ojl('ral;OIl, X, 2~)7-305. COlllhats 
SlIr la Limmat en SlIio,e (prairial an YTI). X, 30, ct 
slli,·. r"ai de jOllction entre j'armúe d('N~ples et edil' 
d(' 'VJOI'Call. X, 111 I.'t sniy. Bataille de la Trebbia. X, 
3I!¡·11~ et sni\'. Ses slIites fllneSles, Retl'aile de J\Iacdo
!lald. X, 31 f)-:ho. Reprise d" la campa¡.:nc. J\lollYCmellts 
,le i'lIassclla Y('I'S les CI'3111l<-S-All'f"s 'jllillet 1799). X, 
:~:í8-%;¡. Suites des arraii'es en Italie. X, :~59 et slliv • 
.Tnuhert arriyc l. l'armée d'Jtalie ¡¡our remplacer Mo-

X, 37 
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rl'all. I:~tat de ses forces. Eataille de Novi. X, 1()?·371. 
Déhar'luemcnt de~ Anglo-RllSSCS cn Ilnllandc. Ec/¡cc 
de Brllne. X, 372-·1~5. NOl!\"('all plan dll CCJ\lSI,ii :Jnli
que. D~scripli()lJ dll théútrc di' Id gli('1T~ en SlIisse, Ea
taille de Zllrich. X, 42!I el suiv. 1'/1''" Il,"sastre d re
traill' de SlIwal'O\Y cn SlIissc. X, !1!,o-!,1,3. Dé'faile des 
Anglo-RlIsscs en Hollande par llrllllc. X, ¿,fll¡. Fiu tle la 
campagnc de 1799, Ses résultats !tclIn'lIx. X, V,5. 

lh',TlF,TlT. ,íollrnaliste. 11 esl. arn~tc',. IV, '),2.'1"- S('S Cl'llalt
tés ill'¡:ganl dcsprisolluicr, dlt TeJllple,Y, 182 etsuiv. 
-11 es! arre'U:: avec HOllsin, 'inccnll't autl'l's. VI, 17(;. 
SOIl ¡¡rOCeS et Sil lI1ort. VI, 17g·ItB'IIlJ. 

HÉIlFRTlSTES. Lntte des hébcrLÍstl's d des dantonistes. YI. 
10 1 - J 2()-J 85-22:'. MallWl! VI'CS ('t caracteres de ce partí. 
VI, 141-142 et slliv. I'llIsieurs ¡I'eulrc eux sont al'rdés. 
VI, líG etsuiv. I'rocl'sct sllpplicedes pl'illCipallx chef,. 
VI, Tí9-IIl5. 

Hl':LV~:TIQ¡;E (Répllblir¡ue). Vov. S"I.I,re. 
HENRIOT. 11 cc,tnolIlJllé cOllllnandant dI:' la :;at'dc parisiennc 

le 3 J mai. IV, 2'19' Fait tir,'l' :" canon d'alarnll'. 1", 
251-2:)2. Barre le passa~e "1 la COll\'eIllioll J¡, ~o jllin. 
IV, 285. 

HiRAULT-SÉ(;UELLES. Il est dl;cn~tl' de mise 1'11 accllsation. 
VI, 201. Son 11I'OCeS et sa mor!. VI, ').n5-2'J.r). 

Hi,Ri: 11 lT F .. L'lu:redité dll II'(Jllc ,'st voll',(,. 1, ¡(;(j. ]Jisells
SiOllS rclative:; it i'hén~dité de la COllrOllJJe. 1, ¡iJit/, el 

SUIV. 

HaCHE. Est nonlllll" i'énéral de ¡';trlllt"e d" la [lJowi!e. Y, 
331. - Sa l1lalla~n\TC daus )I'S 'o,~",. '1, ~ 2.11 '~. 11 est 
Il o 11111](: COllllllamjant C1I chef d{'s al:ln,,('s dll Rhin <'1 de 
la JImellc. VI, !15. - Est ,~Iargi. V 11, 12. Ses op{'I';ltiOlIS 
mililains et politiqlles en Vcndée (lj~))). VIL, 219 et 
sui\'. Suite d,~ ses opáalions ('n Breta~ne. VII, ''\42 et 
slliv. Il chcrche il dt'-jOlll'¡' les pl'ojds d('s rovalist(,s en 
Brctagne. V n, !Io; 1 el SlIi v. - Est 1)()!lJIllI', COIlIl1Jalldallt 
de l'a;'JlI{'c de l'Oucst. Ses dispositiolls' pOUI' ,'op]>oser il 

lanouY'clie ('XI,,:tlilioll anslaise. "11[, 9!) el suiv. 11 che!' .. 
che a ameuel' la pacificatioll défill,tive de la Vendée. Son 
plan. VIII, d:í.-IfIG et sni\'. Execution dc ses projets. 



T.l.nLE. 

YIII, 150 et slliv. TI est I101ll111i! commandant de I'al'lll{,e 
Jite 'des c,hes de l'Odan. V lIT, ~w9. L(~ directoitT a p
prollV(! (OIlS ,,!S plans sur la V (>tl(\(.(' , et il continne il les 
C)O;(,(,l1tel". VIII, ?O~)-210 el slIiv. Par srs soins la V('I](léc 
et la BlTtague son L ('llti¿,rCUll'nt SOlllllises. VII 1, 'J. 1 r -2 22. 

11 Jlllblic 11;1(' li'ltl'C pOUl' ul'lllentir cf'rtains hl'llits lJlI'on 
]"('paudail SlIt·lui l'l SU!' Bonaparte. V111, :n8-34r. (;011-

sl'ille \1ltC l'xpi'dition f'U Trlaud,!. VTII, :loo. Son cxpé
ditiot) {'n 11'Iand('. \' IlI, (¡:J9·503. Es!. UOlllUl(. ¡;{'néral de 
l'al'llléc dc .... atllbn'-et-j\]ew;(· apl'es la d(.mission de Jour
dan. ,'/fI, :;I.'I.-JI passc IcRhiu iL lI('u,,·ied. IX, 113 . 

.... (·.s .lisl'0siriotl'i poliri<¡lIt's fa\ot'ahks an directoil'c ll1e
lIa('('. llanas ,'adl esse it lui pOllr uhtl'nir des tro,,!,es en 
ca, dc !H'SOill. j),'·tail de ses relation,; ayec 1(' dirl'ctoirc 
d d" ses ]lr{'p;lI'atifs pOli!' cl't ohjl't. IX, 'J. {:)-').1 () d slli\'. 
11 est nOlllm,', !llll1i,tn, de la ¡;lIé"tTP ('n l'an Y. IX, 7,29' 
S\lite de se, \'t"'pal"ltiCs pOllr sOllt"nil' le dircctoire, 
JX, ?lo el s¡¡il. Suite de ses 1",IatiollS ;¡Yec qllelqllcs 
1l1('lllhl't~, d,t dllTcloin" IHlIlt· 1,· lIll'llJt> "hjd. IX, '1./,1 
ct slli\~. Ses opl'l'atiolls militain's dans I'affaire de (2ui-
1)(']'0tl. (\·o\'. (hú{¡{,f'OlI. ' .... a mort. R('flexions slIr sa C<11'
l'ii,l'l' piJliLi'ljl\(' el ltlilitaire. IX, 37.G-:r~(). 

HOI.L\"LJE. C()lHjll"te de ce ]lavs. VII, r8r <lOS. Esprit 
Pllblic clllIollandc i, I'arri,,('c des llrancais. ViI, 189-
1!.J·~ eL sui\'. 1\'1 ('s \1 [,('5 po!itíqlles prises par la convelll.iOll 
pon1' le !,!;ouvc['tll'lllent de la llolLIllle. VII, ?o(¡ l't. s\liv. 

La paix. est si¡.:-nl·e a\'ce ('eUe pllissance. Principales 
(;()tldition~; dll traitt·. VII, 3~2-324. Sa sitllatiollCtl J ~97. 

IX, :/1 t'l slIi,. -- H"'\'olll(ioll d;¡ns ce !'oyallllH', qui se 
dOllllc HIJ(' COtl.,tittltioll s('!Il}¡lahll' ;'¡ la (,ollstitution 
fraucaisc_ X, 'J.5-7.8. NOIIH,lles l'olllll1otions politi'lut's 
dans l'hiverde l'an \'l. X, J G3. Dé'barCjllclllell L des A nglo
Hltss(''i, X, '\~2-:~'j·~. Les Anglo-RlIsscs v SOllt dé[~ils 

par BI'I!lH' d ,"vacIl('nt 1(' pay~. X, [,4iÍ .• 
UOXIlT'II()(JTE. B,'Tit de (,l!rt(' yictoire, pt opératiollS mí

litair('s qtli la ¡tréc/'d,'.rent, V, 'J.~2-253. 
HÚTEL-IH.- V IIT,E. Les ,··ll·ell'''],'> s'y r/'Itnisseut. 1, HG. Con

fllSioll '1 II iv n"gllc d;l ns les jo 1I1'rl(',,':i d!! T 3 ('( !lll J [1 juil .. 
let. 1, 9~)' Ani\'l:e ,;" ('(·U\. (¡lIi i\\';¡¡Cllt ]Iris la Rastille. 
L IllS. EllIbanas de ¡'l!útt-I-de- Vill.:apn'.s le 1.'1 j¡¡i!ic[ 



TAIlLE. 

1, 17.0-I2.1. Il est forcé le 4octobrc par ues femrncs et 
des hommes armé, de piquc;;. J, 18'1. 

ILE-DlEU. Expí,tlition de ce nomo VIII, 130 et suiv. 
lNSTITUT d'E:;ypte. (V <lY. j;;;yptc.) 
ll'(sTITUTIO~s allglaist's. <2lli 50tH CClIX IIui les dósiraiettt, 

1, 131 et ~uiv. 
INSURRF.CTION. Projet d'inSllrrectiolt dan s les f:lIdlOllrgs. 

IJ, 233 d slliv.UIlC t;l'ande inslIl'rectiotl est fixl'e 1)(llIr 
le 10 aout. n, 250--2:"2._Celk <111 3r mai (:st atTI~t .. e. 
Par qui. IV, 2/¡G. PrilJ('ipaux dl;tails 'Ul' edil' iIlSlll'1'l'('
tion. IV, 2.'17 ct ';lIi\'.', 7.('o-?,(ir el slIiy., 'J.Gi-?('S, tv{

nemclllsdcs Ter el. 2jllill. IV, 2.0U.273-27!¡-2íG et sui\'. 
279-283-287. 

bLANlJE. Expédition franliaise dan;; ce pays. Elle l:choue. 
VIII, 499-503. - Léger échcc des FJ'an~':lis cn Irl:ltldc. 
X, 191. . 

ISNARD. Son discours il l'o,casion ¡\'llll projet de dl'crct 
relatif allx I'mign;s. JI, 3j-'\S. 

1 TAI.IE. TalJlean gl'ogl'aphi'llle f't po! i tiql1l' de eelte (,OIltrl"C, 
a l'ópofIlle de la COlHJlIl"te par les FralH:ais. 'VIII, 'J.!i~-

2:):". Conp d'teil slIl·l'état de I'opinioll Pllhlique ajll'('s f;t 
conqlll\tc de la LOlllbanlie. VIII, 2!)8~2!)D 1'1 stli\'. Só
gociatiolls avee divcl's ('tals de cc pay". YJII, '1()'~ ct 
slliv. - Illsnrrcctiolls I'l'voltlliollllai)'I'S lJans plll,i,,"I''; 
villes. Pcrfjdil~ d,'s Y(-nilien, :\\)1'('.5 1" dl'part de n()na~ 
parte. IX, 78 d sni\'., U3. La !"'VOllllioll SI' ]J1':ll':I!;I' 
apres les ]>j'('lilllitJaire dI' LéolJl'll. S()nl,'.vl'l1ll'n~ ú e,·""". 
IX, qG ct sni\'. ]<'oll¡]:ltion di> la n"I'"bli'j'/(' ci"nlpinc. 
Affaire de la 'V;¡i t('lill('. JX, 'í í fí-:1!¡ 8-1:i l. EVI;nemcllts 
llIilitail'cs de la C:llll]l~l¡:nl' de 179~}- ~ Voy. Gllerre.)
Fermentationdes élalsitaliensenl'au VI. x., 3',~et sni\'. 
RI\vollltio!l :1 ROlllc. X, 3!¡-f¡ I. Couqlll\te de Xapks. 
(Voy. Nl1ple,\'.) Désordl'('s (le~ l'!:]ltlbliq"es ilaliellnes al
liées. Chan bell1l'nts op{orés d:lllS la cOII~tittltioll eisal [litlc. 
X, 1 70~ r77-183. Envahiss"lllo'tlt des Etals·P,olllains par 
les Napolitaills. (Voy.Gllerre.) Hévoltltioll dll Piémollt. 
X, 210 et sui\". 

JACOBlNS. Club de (;{> BOIl!. Son iufluence, 1,235. lis adrcs-



TAnL!':. 

scnt ;\ l'asscmbléc l1ne p':·tition dClllandant la déchl;allcc 
<111 !'oi. 1, ~:r~. - ür"alli,atioil dll clllb de ee nomo JI, 
1 (¡. 115 se prOIlOtlCcllt COII tre Il'S pl'Ojels <1(, ;2:llc1'1'c. JI, :¡ 1-

52. Len!'s projeh de d(:jH)oi('1' 1(' roí dc vi\'e force. lI, 
20S-20~)d'illi\'.- LCUl'pllissallcl' apl'es le lO aoút. IlI, 
19<\0. Grtllldc pllissallCl' de lcul' club. 111, 2()j-20S. 
A"ítatioll (juivl'l'¡';lIcapl'('·,; ]';¡ccllsalíoll dc Rob,·sl'icl'l'(~. 
111, 22~) el slIiv.-Font dive\'s pl'ojets pOli\' \,l'Ill('dit'!' it 
la disetl.e. IV, t¡tj • Vive discLlssion tm Sl1jct du pillag(~ dll 

2!i février. IV, !¡~). Ullf' )iO]llllacC arl1ll'(' se ¡>rt's('nte ;'t 
ce club. 7(;·77. Se jl\'OIJOiH'I'llt contr(' les agitat('lIl's. IV, 
8f¡ et sui\'. - :Uesures r¡ll'i]S prt'Ullellt pOllr jll'Olitcr dI,; 
la \ic[oíre dll 11 IIlai. V, 3-4. LCLlI' j'(lie apl'l" le 31 
majo V, roo-u) r. DisClIssioll;1lI sujct d 11 1·('1I0li\,(·llcIJ](:nt 

et de la proro"atioll dll comité de salut publico r, 11/1-
lIS. Sl'anCl' du 7 auUt i7~)3, á laquelle assistcllt les 
CUllllllissaircs d,·s (l"parf<'llll'lltS. Dis('()III'S de Ro!Jcs
picn·,~. Y, r ::I¡-l :: 'l. l)"'cidell t , SII1' la Illlltioll d,~Rohcs
jlicJ'rc, r¡11l' 1(:lIt· s ()("i(:,t¡', ,;era "'Imr(e, VI, 1:'. Plu,ieul's 
Il1clllbn's sOlll (·"elllS, YJ, ~~-23. Séallcc du (j prairial 
an Il, apri:s la telltatiye ¡]'assassillat sur Ro!J¡:spil'ln: el 

Collot-r!'Ill·r!lOis. VI, 33G-·l:¡I. FOllt une Pl'litioll;'¡ la 
COllVClllioll, diri¡,;ec iudirectellll'nt cOlltn' les comi tés. VI, 
í¡25 el suiv.-Lc club cq OIlVCl't de Ilouveau el l']lllré 
alm':, le 9 lhcnnido1', Vil, 3tl . Sont I'l']>I'il11('5 dan,; les 
}Il'ovinccs. VIl, 113 et suiv. Cen"- de Paris t;\clll'llt (k se 
défendn: apn':s la rt':actioll dll 9 thc1'lllidol'. \,1[, JIJ et 
suiv, nlIIIH'1I1' a¡1 club de Paris, ll1l'llaC(; d'épul'ation par 
b COIlI'I:lJtioll. YU, 128 et suiv. 7,IeSlll'l'S qn'ils pl'Ct1lWllt 
pon!' l:ludcl' le dl:C!'<'l n::lllll cOlllrc les soci",¡"s pOpll
\aires. VII, 1{¡O. S,"allces Ol'ar;CIISCS au club de París an 
snjetdu proCilS de: Caniel'. VII, r57-r58 et ,niy. 1,1'111' 

salle esl iuvcstie par un attrolllJelllcnt. TlInllllte et 
scellcs \ iolentes dans París. VIl, 167 et suiv. Ll'llrS 
s(;ances ;;()lIt stlspelldlll's. R{flexions sur ce club. YIr, 
172-17'3 el. slli\. [,('111' soci{,ti' étantdisSOlltl', il, se ]'(~Cll
¡,;ient tlll club électol'al. YIl, 1~5. (Vov. Club (:(el'toral.) 

JA'iYIER ~21). (]ne [("le allllivcl'sairc de la IIlort de LOllis 
XVI csl. illstitul": par Ir·s cOl1seib. La lll'cnú,':re se edi, 
11l'C1c r er plllvitioeaulv. YIII, 172"1,1. 



:)JO TARL!L 

1E~mAPES. Bataille de ce nomo Ev¿'llement~ militaires qui 
y ont I'apport. IlI, 25:)-2!i~ ('[ suiv . 

. hu nE PA VME. La salle du jC!I de paullle d('vicnt le lieu 
des s{'alle!'s J(~ J'asselllblt'c llationall'. Les d"putl's a'iSClll
blé~ dans le jea de ¡¡a !I Ille ¡¡n"t"lIt 11' "TIlH~lIl de 1Ie [las 
se s{'parer avallt rétablissl'lllcllt 11'!l1I(~ conslitlllioll. 1, 
68·6!). 

JEVNESSE nORÉE. Parti atlquel Oll uonna ('(' 110m. YIl, 
lIS. 

JORDAN (r:alllille). Son raprlOrt aux cinq. ('('nls sur la li
berll' des c!lltes. 1.'(, 17~ el 'lIiv. 

JOLRERT esl IlOIlIl1](" par le 1I0!l\eall di],cI'Wil'e (,O!lllll:lll

dall t dc 1':1 I'! 1 1I"e ¡j'!talie, ct ],(~Ill pl:l(,C lHoreau, X, ::L'¡ 7. 
Es! tlll: :\ ia balaille de Novi. X, '\GG. 

JounDA:'i" ést nOllll1lé ~¡'nél'al en chef de I'armée du Non\. 
V, 33 I. - G:I,;ne e les balaillcs de l'Ollllhc el de la 
Roel'. VIl, 8G et suív. _ :\Janlell\TI'S d!l ¡,:("lIl"l'al pOllr 
favoriscr le passa;;c dll Rhill pal' ]\I(J]'I':III. VIII, 31?"
:\T3 et suiv. Pass" le Rhin. 'lIT, 319-'~~~) el slIi\'. 
Est re]Jollssó Sllt' le ;\Icíll par I'al'chidnc Chades. VIIT, 
3~)S-·~~)~). - E'it hattu ú Wurtzbollr~, ('1 bal en re
traite. VIII, 41S-419' - Nnmmi~ I~i'pllti~ ('l! l'an Y. IX, 
IG2. - Est apJ!elú all c'ollllnandellll'lIt tIc l'arlTli'c dll 
Dallll!Jc. X, 233. Se, (lpc"rations militaire.'\ dalls la C:llll

pagnC' de T '709. ¡Yov. CU('f're.) Pro]Josc all:\. cillcj- cent., 
de cdéclan": la p¿~lri~ en J:lIltic~r (T 7 fl'llctidor an \Il). 
Sa propositioll esl rC'j1'1 I"'t". X , :~87 - 38~). 

JOlm"'Acx. Divers jOlll'lIallx, rcpr¡"scntallt les ojlillioJ]s eles 
partis, sont pllblii·s all cnl1l1ll"IIC"/I/Clll ¡JII c1irl'l'toj('(;. 
'111, do. LiCl'IIl'(, des jOlll'llalisl"'- \lJl, ~o~-5o(i. 

J l ILUT, T'), T'~, 1 /
1 :. LI' Jl<'IiJlle pal'COI/rt les !'tlCS a\'cc les 

llll.stl'sd,· N"cker el du dile ¡j'Or\¡',;ms. Le l',\~illlent de 
Hoyal-AIIl'lllilll!llc di"'perse.l, 95. Les garcl,'s - j'l'anc:aisl's 
font feu SUI' 11' Rov;Tl-A Iklll<1ntl. 1, !/;, Le pen pie force les 
barrieres, pille les gl'C'n iers ele .'a illt-1,,,/.a['(', d pn'nd 
dl's arllles an Ga]'(lt,·~.Ieuhl". 1, ~)8. ]liy('l's ¡Huils se 
répauul'utslll'll'spro:':ts]Hlstilesdc la ('0111',1, !O'),-lo'L 
Le ]Wllp\l' (~ll¡i'\'c les callOllS 111' 1'!Júld dI" lll\'alide" et 
COlI,t illa Rastille. 1, I05-106. Suites de ces jOllI'llces. 
1, 10S-IO~. 



TABLE • 

.r UI.'I' (20 J. Evéncmf'uts de cette journéc. Ses canses. JI! 
d5-r53. Suitcs di, eclle journ('e, n, 155 et suiv. 

IC\IRE (T.(,). (Yo\'. i·!<,pt('., 
KELH. Reddilioll de ce ron par 1\J<lrmtl. ynI ,513. 
l\..l.i.BEI\. 'i,." op~nltilJns militaircs en Brt'la¡';ll(,. \1, G2-

G:;-C8-;S-So et SlIt\". -- Bonapart" lui conlie le COlll
JIl;llldclIll'nt de l'al'll1('(' d'l-~gvllle. X, .'¡2~~. 

KLI')1(;LJ"\. COITCSplltlllancl' d~,' PiC!tCgI'lL avec 1(,,, pl'inccs 

('Illigl'l~s , trouv~e dans un fourgon dll S"lleral Klillglin. 
IX, 213. 

L.\mnI\.\L. 11 lcnle d'assassillcr Robespierre on Collot
d'Hcl'bois! el échoLH'. VI, 329.3 ~o. 

LHAYETTg (Le marCJuis de). Il est Ilommú cOI1lLlwndant 
de la milice bourgeoise de Paris. 1, 11 {l' D"tails sur sa 
vie el son caracll\re. 1, 122 el suiv. II donllc sa démis
sion el t'('pt't'lId all.sssitút Ic cOLlllllandelllclJt. 1, 12'j. Ar
n'tcle IH'llplcslIl' la I'oule de Versailles. 1, '90. AlTive 
it Versaillcs dans la nuit du 4 octobl'e. Ses cffol'ts IH1111' 
cOlllcnir le peuple it Paris. 11 traIH/lIillise le roi el prend 
divc!'scs UWSUI'CS pOli!' maiutellir I'ordre. J, 190 el SlIiy. 
Dpfl'lld le <'ilÚtcau atlar¡lIl" par les hrisallds. iHontre la 
reine au Iwuple. 1, 1 g'l el sui Y. ,y oy. Ver.lmlles.) En
gase le dlle d'OIV,;,ns Ú ql!iltcr Paris. 1, 199. lJénollcc 
11 la tribulle l'infllll'lIce secn\te de l'AllgJ¡.tclTc dalls les 
affaires de la I'évolutioll. 1, 2~2. COt~lll['ill1c diverses 
(~m(,l!tcs. 1, 29'1-295. Disperse les jacobins atlroupés 
al! Challl['-dc-'\Ltrs. T, :n~{ et sui\·. - ¡"reud le COlll
manr!elllcnt de l'al'llJ(~C dI! C('lltre. 11, lIS. Sa position 
anmiliell ¡]csparlis;'1 la ri"de I7~F.n, II!) ctsuiv.11 
(~crit tlne IcUre it l'asscmbléc. II, 121 el SllÍV. Se r('l1d 
il I'asscmhlúc, et y expos!: divcl', griefs. 11, 161-102 
et SlIív. Ses projcts en favcur dn roi ÚChOUCllt. II, 10G 
ct s!li v. TI ¡mJposc au roi IllL Pl'Ojct dI, fui te. 11, ~oo. 
F:st llIis hors d';¡c('usatio[l par l'assl'lllblée. II , :.>5 '1. -
Il rait alTI~terdcs cOlllmissaireSl'llvoyes par I'asst'mblée. 
Ses projl'tS. III, ~B-3!¡. JI ('st dt"c1arú Ll'alll't' :l la patrie 
et d¡"crété d'accLlsatiün. IJI, '15. Se 1'('1 ire daus les Pays· 

Bas, et est fait prisonnit'r par les A ntrichiens, III, 37-



TABLE. 

38. Son élargisscment Jes prisons d'Olmlltz, par suite 
dI! tralté de Campo-Formio. IX, 366. 

L.\lTRH.LE (La princcssc de'). File esllllaSS:l('l'('e, IlI, 8:'1-R6. 
L.DIETH. Les ¡]cu'\ f'J'("I'I'S LllllCth 'ie li¡.;uellt aVl'e Bama\'c 

el DlIport. 1, 1 )2. 11" <en I('¡dent a \'ce la cour. T, ~h[l' 

L.~lIIOuRETTE. Motion dc ce dt'pllll~, n, T~)O, 

LANJUI'iAIS. 11 sOlltient quc le dl"cl'el c¡lIi casse la cOlnmis-

5io11 des DOllze est nnl. Tut1lllltc et llIcn;¡ces i¡ e" Sll
jet. TV, 215-236 et sui\'. Son (,olll'abl' il la triLuDe le 2 

jnin. IV, ?f3? 
L.U\OCIIE-JACQGEI"'N. Chef vClldéen. IV, 1 R7. 
J.~r.}:vEl.L¡Ün:-LJ:p,,'x. 11 sort dn dil'('cloire clan, la rc~

vollltioll lIe prairial an VII. Sa (,olldl!itc dans ('c~tte cil'

COllstancc. X , 3Ví-3![I. (Voy. Di/'utoirc.) 
LAVILLEHEURNOIS. (Voy. Royafistt's.) 
LECOll'í'I'RIl, de Versailks. 11 aCCllse a la convention les 

lllPlllbl'es Jes ancjens comit(;s. V 11, 5'[ el ,"i\'. Son aceu
sation ('sI dú~lari~e fallss(' et CalOllll1icllsc. VII, 6'~. 

I,E~IAlTI\1'., chef des abl'llts l'oyalistes. Il est anClt' apres le 
I'~ v(,lId~llliairc. oSa eOl'rc'spondance. VIII, 56-61. 

LÚJIlE:'f. l'rdilllinaircs de ¡¡aix av('c l' A 11 1 l'iclw, sign{'s Jal1s 
('('[le yille. Prillcipallx artieles. IX, 100-103 d s\liv. 

L¡:.Ol'OT.Tl. ILllelltiollS de ce prince euvers la FraIlce et 
LO\lis XV'I. 11, II'~ el slli\'. 

I.EPELl,ETlEr. S \lXT-F,H,GEHl. II l'sttlll\ palo 1111 barde-du
eorps. lTI, /116-417. 

LFscer.'P. (De'!. Chef yend,\ell, IV, 18;. - JI est tl!('~ dans 
\lll con;bat. V, 3~9. 

LETOUltl'íl'C'LIl. Son caract('re et sa COllr1l1it(~ :1II di"t'rloire. 
IX, G-;. Le tirage au sort le fait sOl'tir dI! directoire. 
IX. lli8, 

LE\'l':~ l.'! ¡,¡<lSS}:. Elle est décl'étéc. V, 189. - ~loyen qu'oll 
emploie pOUl' l'cxéeution de cette mesure. V, J!.JI et 
SlllV. 

Lmo. Massacre des Franc;ais dans le port de ce llom it Ve
nisc'. IX, 1'.>(1 et slli\'. 

LILL'F .. -\("c::ociatiolls (,1J!all[(~es ('n eclte yille entre la 
l'l'ancc' el l'All~It'tClTC, C'llll1cssidor ;Ill v.IX, 258-2(;6. 
Rnpture de ('~,ltc cOllfércllcc par le Jircctoil'e. IX, 
'H¡o-3![1 et 'Suiv. 
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LINDET (Hubert). 11 fait it la eonventioll un rapport snr 
l' érat de la Franee (20 septem hre 1794). V 1I, 67 et 
SlIl\'. 

LOA NO. Bataille de ce nOIll. VIII, 1'\4-1'\8. 
Loo!. Bataille el passage <in pont de Ludi. Yln, 264 et 

SlllV. 

LOMBARnIE. COllfJuete de ce pays. VIII, 260 et sujv. 
LONATO. llataille de ce 110m. VIII, 380-383. 
LOl:¡S XVI. Son caractere. 1, 7. Sa positjon et ses incerti

tudes.l, 32 et suÍv. Il assiste a l'ouvel'ture des États-Gé
néraux et prollonce un discours. 1, 47-48. Dans la 
séancc dn 23 juin, il prononce UII discours qui irrite les 
csprits. 1, 73. Ordonne ~ l'assemblée de se sl'~parer sur
le-ch,lIup, J, ¡bid. Répolld froidement a l'assemblée na
tionale <]ui demandait le ,'envo! des troupes. 1, lO!. 

Déclare il la députation de I'assemblée qu'il a ordonné 
l'doignellleut des troupes. 1, 10!1. Ses inlluiétlldes. 
Conversatio!l avrc lc dnc de LiaIlCOIlI't. 1, 1 ID. n se 
rcud it J'asselllbkc natiorwle et y est reeu ayec ellthou
siasme, 1, 1 ¡ 2. Se rend it Paris 'escorté' de dellX eents 
députés et [ait un discoUl's á I'Hutel-rle-Ville. 1, 11!J
IIG. Est proclamé restanratellt' de la liberté fralll,:aise. 
1, 14 L Sa l'épon5e it l'asseIllLI{~e qui lui demalldaÍt ac
ceptation et promesse de pl'omulgation des articles con
stitlltiollllá, ct de la d(~claration des droits. 1, 185. n 
acccpte pUl'emellt el simpl{~llIcnt les articles et la décla
ration des dl'oits. 1, 18a, Revient a Paz'is. 1, rati. Se 
pr¡"sente a J'assembiée le !~ [évrier 1790 et fait un dis
CO(lI'S. E,t n'('olJllllit allX Tnilcries par Ic peuple. J, :.>.I 7 
et s~¡j Y. Assiste iI la rae de la Fédél'atioll ayec la l'eillp, 
et pr{~tl! le SCl'lIlcnt dI' maiutl'llil' la constitution, J, 26/¡-
265, Ses projets de fuite. 1, 293. Le peuplc al'l'cte S;1 

yoiture. 1, 305. Ses négociatiollS ~vee dcs pl'inces étl'an 
bl~rs. l)rojH de fnite. 1,306 el suiv. Sa fuite <lyec la fa
mille rovak. l, 30<} et sui\', Circoustanees de son ;11'

!'c,latin;l J Van'Hu'I'S. J, 315-:~I6. Cit'eonstauces deson 
I'etOlll' il Paris. 1, '~J()-'l2o, Ll aecepte I~ cOlIstillllion 
1, 'Ba' - SI' rend ;\ Lls,clllJ¡l"c 11"~islativf'. II, 19, A p. 
pose SOIl v{'lo il 1111 dl~cl'et contrI' les émigré,. 11, 27. 
Adrcs,e Hne pl'oclamatiou aJ1X pmi¡:rf's. JI, 2j-?8. HClHl 
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l'ompte a l'assemblée législative de ses mesuces contre 
l'émigratioll. 11, 1,0 et suiv. Fait a I'assemblée des pro
posilions de guerreo 11, 79 el suiv. Ne veut sanctiolllw,' 
que le décret des vingt mille hommes et non eclui eOIl
tre les prétres.II, 1 l/l' Demande secrdement le secours 
de l'étranger. n, 116 et suiv. Attaqué dans les Tnile
ries le 20 juin. Diverses répouses qu'jl fait au pcuple. 
11, 147-148 et suiv. Fait ulle proclamati'ln au peuple 
apres le 20 jllin. n, 158 et suiv. Se rend a !'assemblée, 
'lui le rec:oit avee enthousiasme. II, 19:1'193. Conster
nation du roi et de la cour. n, 199 el suiv. II assiste d. 
la deuxieme fete de la Fcd.;ratioIl. JI, 2(d-204. JJivers 
projets d'evasioIl lui soPt proposés. II, 225 et 5I1i\', JI 
se prépare a fuir et y renonee ensuite. 11,250-251. E~I 
jeté ayec sa famille dans la loge d'un journaliste dall' 
l'assemblée. 11, :173-274. Est suspendu de ¡aroyauté. n, 
280. - Est gardé prisonnier allx Feuillants. In, 1/,. F.st 
transporté au Temple avec la falllille royale. In, ?.'" 

On commence aagiter la qnestion de son jllgement. JII, 
2f,5-246 et suiv. Détails sur sa captivité an Temple. 
111, '.196 et slliv. Son proces et di~tails qlli y out rap
port. 111, 303-304-l,09. Il est condllit it la barre dí.' la 
convention pom etre jugé. IlI, 349 el suiv. Répolld 
allx divel'ses fJuestions qui lui sont /;lÍtes. III, 3'iI, SI' 
choisit des défenselll's. III, 35'.1 et slIiv. NOllveaux d,'·
tails ~ur su captivité pendant son pro ces. 111, 36/-3G8 
el slliv, 11 est déclaré coupablc de conspi"ation con! .. ,. 
la liberté. III, 398. Est eOIldamué it mort. III, f,06. Ci,'· 
eonstances et détails de son exécll tion. In, l. I 1.- 4 I (¡.I¡ ~ J , 

LOUVET. 11 dénonce RobespíelTc á la convelltion. 111, 22:~' 
2'J5 et suiv. 

1.0zERE. Trente mille révoltés sont soumis dans ce dépa\'
tement. V, 72-73. 

LYON. Un club jaeobin s'y établit. Trollbles politiqw', 
en 179'3. IV, 169-17°' - Combat sanglant dans ceHe 
ville. V, 9. Troubles en jllillet 93. V, 147-1 l,8. 11 l'st 
mis en état de sié¡;e. V, 233-7.34. Le ,iége se pourslIil. 
V, 'J(io. Pril1cipale~ opérations l1Iilitaires du siégc. y; 
31f, et slliv. Suite. Prise de la villc. v, 322-328. Dúcn'¡ 
de la €onvention coutre ('..tt" "illp, Y, 3?8-3~'9. L" tl'l'-
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nblc dénet de la eOllvelltion contl'e eeUe "ille est mis 
il cXl\cution. v, 3G8 el slliv. - Cette ville est déclarpc 
n 't'tre plus l:n dat de rébelliun. VII, 150. Les contre·ré
votutionnaires y égorgent soixante-dix prisonniers le 
[) f10réal an III. VII, 380. 

MACDONALD. Il est nommé commandant de ¡'armée de 
Naple5. X, 2:\2. Ses opérations militaires dans la eam
pagne lle 1799, (Voy. Guerre.) 

l\'hGN~NO. Bataille de ce nomo X, 259 et suiv. 
MAl (1793). Trollbles dans Paris , it I'occasion des IJouveI

les de l'insurrection vendéenne les prenlier~ jours dll 
llJois. nétails sur les eraintes des partis it cette épOqlH:. 
IV, 198 et slliv. 205. 31 mai. Circonstances de cette 
journée, depuis le 30 mai jllsqu'au 2 juin. IV, 247'248 
et sniv. 287. (Voyez lnsurrection.) Réflexions sur ce He 
jOllrnée d ses conséqucnces. IV, 287 et suiv. 292.
Comllient on en parle allX jacobins. V, 3-5. Distribu
tioll des pouvoirs et des influences apres eette journée. 
V,95·10 1. 

~lAlLLARD. Un eitoyen dc ce nom conduitit Versailles une 
troupe de femmes fllrieuses. 1, 183-184. Il se présente 
avee ces femmes devant I'assemblée, et expose le déses
poir dn pcnple a canse de la disette. 1, ) 87. Principal 
<tctenr dans les massaeres du ~ septembrc. (Voy. Sep
tembre.) 

!UAISON MILITAIRE. Formation de la maison militaire dll 
mi. ll, 9!' et suiv. 

~IALMt:SJ\URY (I,ol·d). Ambassadeur anglais envoyé it Pa
I'is. Ses 11¡~gociatiolls avec le directoire. VIII, 44~-446 
Suite de 5es négociations. VIII, 460 et suiv. Suite de sa 
négoeiation avec le directoirc. Elle est rompue. Il re·· 
parí pOllr \' Angleterre. VIII, 493-498. - Esl de nOIl
vea u ehargé par l'Anglelerre dc négocier la paix. IX. 
159. Conférellcc de Lille. IX, 259'266. 

lUU'I'K (Ile de). Prise de cette l'ile par les Fralu;ais. X, 
85·88. 

1\h.NIIATS. NOlll'CaU papi!'r créé le 26 ventose all IV. VIII, 
'90-I!)l. C(' papier tombe. Cal1~es dc sa chute. Vil], 
J~I-3!¡"), el suiy. 
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MANTOUE. Cvmmencement du blocus de cette vílle. VIII, 
300. Prisp, de cette ville par lcs Fral)(.~~ís. VIII, 537-
538 ct suí". 

IHARAT. Son caracten~, ses principcs. I1, 213-2.14.'~ 11 
est chef du comité de surveíllance de París. 111, 23. Est 
élll dépnté a la con"entioll. III, J 42. Jllstific sa Gnndllitc 
et ses i~crits dan> la conventioIl. IlI, 173 et suiv. Va 
tI'OlIver DUDlouriez au miliell d'une f(\te. IIJ, 216-2.I~. 

Dispute (luí s'élc"c aux jacobins au. slljet de Marat et 
tle Robcspicrl'e. III, 357 el suiv. II est déferé allX tri
huuallx GOlllme IIn des autclll'S du 25 févr'icr. IV, 51. -
Se ddclld dans son jOllrual. IV, 52-53. Est mis en ar
restation par la cOllvcnt.ion. IV, 153. Est aCflllittú palo 
le tribllnal n;'lollltionnail'e. Honneurs qu'il rc(;oit a la 
cOllvelltion et allx jacobins. IV, 100-161. - 11 est as
sassiné dans son baín. V, 83. Ronncurs qll'il rc,::oit 
apres sa mort. V, 85 et suiv., 90-9I.-Le 21 septem
brc 1794, ses l'C'stes sont transporlt's au Panthéoll a la 
place de eellx de Mirabeall. Vil, 74. Ses bllsles sont 
bris[.s en J~g5. VII, 241 el slIiv. lis sont enlevés de la 
convcn!iotl. Se('nes tUrtlultlleuses á ce sujeto VII, 243. 

l\IARcEAu. II est nommé général en chef en Vendée. VI, 
85. - Est tué sur le ehamp de bataillc. VIII, 420. 

MARIE-ANTOINE'I'TE. Elle est traIl5fú['('~e it la COllciel'geric, 
pOUl' .'tre ju¡;ée pal' le tribunal révollltionnairc. V, ?25, 

Dt;tails de son proceso Elle es! condamnée et mise i¡ 
ll1;)rt. V, 381-3tl4-3go. 

~lARSEILLE. Ville dévouée il la Gironde. IV, 17 r. 
JVI.,sS~:NA. Un des gént-rallx de l'amH~c d'ltalic. VIII, 226. 

- II s:empare du col de 'l'arwis. IX, 7[.-í8. - Est 
nOllllllé eommandallt de I'al'méc d'Helvétieo X, 2':h_ 

Remplace Jourclan dans le commandenlf'nt de I'armcc 
du Daullue. Maniére dont il dispose ses forces. X, 287-
28~ et suiv. (Vov. Guerre.) II remporte une grande vic
("ire il ZUl'ich. X, 341-/.34 et slIiv. 

M Wlty (J,'abb¡;). Principal OI'aleur du c1ergé. Caracte're 
de SOll esprit. ¡, 1 :~o. Il t.iche de s'opposel' ;L la ,aisil~ 

des biens dll clergti. 1, 207 d t'lIiv. Demande que J'as
semblée se "'pare, el 'IU'OLJ procede :1 d., 1I()lLvcllc. 
'!t 'CltU1b. I~ ·/~1.~-:!.3:;. 
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MAXIMUM. Il est établi sur tous les grains. V, 154-155; 
sur toules les marehandises. V, r5'j-?' 1 fl. - Rf'fets mal
heureux de eette mtsure. V, 413 et suiv. - Effets d':'
sastn~ux du /Ila.rimu/Il. Dl'tails éeollomiqnes. VII, 42 et 
suiv. Cette mesure subit une réfonne. VIl,I46-147 et 
suiv. II est aboli. VII, 2{.4-248. 

]HA YENCE. DeSel"iptioll de eette place forte. V, 131- 13 2. 

Dt,taíls miiit,üres du siége de eette ville. Les Frall<,:ms 
l't~vaeuellt, V, 135-143. 

MENOU. Génl:ral de I'arlm;e oe l'itltél'ieur. Son role dans 
la jotll'llée du 12 vcndémiaire, YIII, 36 el slIiv. 

lHERLIN. JI est llomnH~ ministre de la j l!stiee en \' an v. IX, 
229' Est nommé oireetf'ur. IX, 323. Sort du direetoil'e 
par la rí~volution du 30 prairial an VII. X, 341. (Voy. 
[,are"eUiere et DiT"e!'/oire.) 

InILA", Prise de eNte ville. VIII, 26¡-268. Dne révolte se 
manif'este alm's le déparl de Bonaparte. Elle est étollffée. 
V UI, 277-27H. 

MILLE51MO. 13ataille de ce nom. VIII, 228-231. 
MI"IC1O. Passage tle ce flellve par Bonaparte. VIII, 287 el 

slIiv. 
MINISTERE. ~:tat du ministere apres la retraitc de Necker. 

Les ministres se retirent slIccessivement. 1,276-277. 
Nouvelle organisation dll millisterc. n, .'\5 et suiv. Dis
cnssions parmi les ml'mbl'es du ministerc. 1I, 58-'>9. 
Renollvcllemenl du ministere. Il, 67-68. La division s'y 
établit. n, 87 et ~lIiv, Roland, Clavicrc et Servan sont 
I'cIlvoyés. Ir, 1 I 2. Dps ministres feuillants le eomposent. 
Ir, 1 I5. - .'la t"("oj'g:lllisation apres le 10 aoút. III, 9-
10. -- 11 est I'objet de bcallcoop tle plaint(:s apres le 
31 mai. V, 103--104. - Ol'gani;,alion dll tninisten, par 
le directoirc. Ciu(! ministres sont llOlllnl('~s. Y IlI, 90.
Changements projetús P,1r le dircctoire. Les c1ichyew; 
s'y O!,pOSt'llt. J)¡\tails it ce sujeto Le directoin~ nOll1me 
I('s Itliuist/'t's d¡"signés par sa majorité. 219-231. --

Chall{!l'IllE'nts opt"/'és it la suite de la révolntioll de prai, 
rial an \'II. X, :1[17-3[18. 

;lllRAnEAu. Est élll député en Pl"Ovcnce, J, 41. Pl"Opose de 
S0I11111er le' clergé de s.~ rt'IJIlit· allX COl11tlllmes. 1, 5rl • 11 
dlclan~ que 1'¡¡SSl'lllbI0c Ilatiulla!t; lit: :;e sl-parera 'lile: 



TABLF., 

par la fOI'cc. I, 74. Il propose de demanu('r au WI ff 
renvoi des troupes. 1, 92'93. Parolcs memorables de Mi
rabean;\ I'occasion d'une de1'nii~re deplllalion cnvoyée 
al! roi. I, 111. II reclame contre la mise en liberté de 
llescnval. 1, 129. Son caractel'c, son influcncc. id(~e de 
~on genie. 1,132-133 ct suiv. Fait HIlC proposition re
lative it I'hérédité dll trillle. 1, 166-1(j7. Appuie 111)(' 

proposition d'impot faite par Neeker. Ses paroles sur 
la banqueroute. l. 172-173. Soup\onne d'étn! un des 
agents du due d'Orléans. 1, 198 et suiv. SOll ClItrevue 
avee Neeker. 1, 202. Ses eommnnieations avce la cour. 
Ilalexiolls :1 ce slIjet. 1, 221-222. Pal"Oles de lHirabeau 
it propos de la proposirion I'clativp a la rcligioll de 1'(':
tato I, 231. 11 s'oppose a la réélection des représelltants. 
1, 233-234. Réponsc all discours de Rarnave sur le 
droit de faire la paix et la guerreo 1, 2l16-247. Se justi· 
fie de l'accusation portée contre lui d'étre un des anteurs 
des 5 et 6 octobre, 1, '169. Tmite avce la eOIl1'. Se~ plans 
pou!" défendre la cause de la monarchie. 1, 2i9-2.80 et 
suÍv.I1 combat un projet de loi coutre l'émigratioll. 1, 
2.97 et suiv. Sa 11l0rt. 1,300-303. RéflexioIls sur son ca· 
raetcre et S8 ('arriere politique. 1, 30r.. 

MONTAGNARDS. Leur position et leUI's incertitudes apres le 
25 février. IV, 56 et suiv. _ Un g"am! uombr" d'au· 
ciens membres du gouvcrncment révolutioTluaÍ!"e et de 
montagnards srml déc,'élés d'arrestatioll apr(!s le le, 

prairial. VII, /127-/133 et suív. Pro ces de plllsieufs ¡J'en
tre enx. Quelques-uns se tueut dans la prison. SlIppliCt' 
dcs autres. VII, 437 el slliv. 

'VloNTAGNF. (la). Nom donné ;l UIle portion de l'assemblée 
législative. 11, 17. - Nom donné an coté gauche de la 
eOllventiou. ur, 181-182, - Sa situation arres le 9 
thermídor, VII, 15 et suiv. 

MONTENOTTE. Bataille de ce nomo VIII, 230-232, 
lV(oNT 'l'HAJlOR. Bataille de ce nomo X, 1,05'407. 
MORUU. Il est nommé commandant de l'a,'mée d" Rhill a 

la place de Piclwgru. VIII, 208. Passe le Rhin. VIlI, 
316 et slIiv. SlIite de ses opérations Slll' le Dauube. Ba· 
laillc de Neresheim. VIII,395·.3g6. Il mtre en Baviere. 
VIII, floI. Sa bellc retraÍle. VIII, 422-r.27. -Ses di,.-
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position~ politiques avant le 18 frllctidor. Preuves qll'll 
ne tl'ahissait point a cetle époque. IX, 212 et sulv. Ses 
révélations tardives. 11 perd S01l commandement. IX, 
325.-Prcnd le cornrnandement de I'armée d'ltalie,dont 
Schércr se dómet. Ses prernieres opératiuns. X, 295 
el slliv. (Voy. Guerrt:.) Sa re traite au-delit dlll'o et de 
I'Apennin. 7.97 et suiv. (Voy. Guerre.) 

MOUI.INS. Nomrné directeur apres le 30 prairial. ( Voye:/. 
Roger-Ducos. ) 

MOUNIER. n se présente an roí accornpagné de quelques
unes des femmes cntrainées a Versailles par Maillard. 
1,187-188. (Voy. iJ1aillrml,) Donne sa démission. 1,2or;. 

MUNICIPALITÉ. Elle [ait ulle pI'oclamatíon au penplc npr,'s 
le :lO juin. n, 158. 

MuseADINS. Origine de ce nomo VII, 66. 

NAPI.ES. TCITClIr de la cuur iL l'npproehc de BOllapa)'tl·. 
Un al'luistil:l: est eonclu. VIII, 301-302. La paix avec 11: 
royallrne de Naples esl sibll(~e. VJII, 450. Projcts insell
ses dc la cOllr de Naplcs contre la Frailee. X, 192 d 

suiv. (Voy.Guerre.) - Con<¡uete de cc royaunw pal' lps 
Fran~ais. X, 203-20!). 

N 4RHONNF.. Ce rnini~lre propose divers plans de guerreo 
11, 41-(,2. Organise trois armées sur la [ronti(\re. Il, 
48 et suiv. 

NECKER. Caraetere et talents de ce ministre. 1, 8. 11 esl: 
exilé. 1, 12. Rpntre au ministere. 1,27. Prupose all roi 
des plaus de réforme. 1, 66. Re/{oit IIIl billet dI! roi <¡ul 
le presse dp partir. 1, 9fl' Parto lhid. Son reto m' est Ol'

donné par le roi. 1, 11 G. Il rctourne en Frilllec, t!';¡lllt' 
en triomphe, se rend:\ I'Hotel-de- Ville, et est acclIeilli 
avec trallsport par la rnultitude. Demande aux l·lectcllrs 
la lilwl'l," de nesenval, qll'ils aceordeut. 1, 1 '1.7-1 '1.lt 

Embarras finalleicrs dp ee ministre. 1, 148-149 et suj\,. 
Il demande 1111 (~lIlprllnt de :~o milliolls. 1, 1 !I~)' Sa 
plaillte :l l'asscmbléc. JI demande tlllC COlllrihutiun dll 
<¡uart du rc\'ellll. 1, 171. S'abnLlc(¡e a\'Pc l\1iraheall. 1, 
'1.01-202. NOll\'caux détails Sil!' S()U cal';¡c!ól't'. II Jonlle 
sa dí·missioll. 1, 2~f'').7J. 
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N¡·,lI.RWINDF:. Bataille de ce nomo Ses snites. IV, 92-93 et 
SlllV. 

KELSON. Cet amiral anglais ne pcut join<lrc le convoi 
franc;ais d'Egypte. X, 89' II bat l'cseadre fran~aisc a 
Abollkir. X, 137-14 I. 

XEUI'CHATEAU. (Fran<;ois de). Il est nommé directellr. IX, 
~23. 

NOBLES. Les ex-nobles sont bal1nis Ijar un décret de la 
convel1tion. VI, 235. Loe loi sur les ei-devant nobles 
est rentlne apl'cs le !tI fl·lIetidOl'. IX, 339-3!,0, 

NORLESSE. La lIoblcssc se rcfllse it la vél'illeation des POll
voirs en eommllll. (Voyez Tiers-Elat et Yérijicotioll.) 
Qllarantc-,ept de ses mClllbres se rbl/JisscnL á I'assem
blée nationale. 1, 77. La Illajorité se rélJnit le 27 juin. 
I, í8-79' Elle continue it ~e réumr en ordre séparé. 
1,89-9°. Abdique ses priviléges. 1, 139-140. Son role 
c1ans l'assemblée. 1, 212. Se divise dans ses plans en 
deux partis. 1, 228. 

NOIUIANDIE. Elle est contraire ¡lla révolution. IV, ¡73. 
NOTAIlLES (Assemblée des 'l. Sa eOlJvocation. 1, 11. Elle 

est eOO\'~Jquéc de nOllv~all. 1, 29. 
NovI. llataille de ce nomo Détails l1Iilitaires. X, 363-370. 

ORANGE. On institue dans cette ville un triLunal rivolu
tionnaire p0U1' tout. le Midi. VI, 386. 

ORLÉANS ~Le tille d'). Il est exilé it Villcrs-Cottcrets. I, 
19' Son caractcrc. 1, 1,3. II est acellsé d\\tre un des 
autcu1'S de, 5 et 6 (J(,tobre, et mis hors d'accnsatÍon. 
I, 268 et slliv. Refllse la régenc('. 1,331 et slIiv. - Est 
insulté au ehateau. 1I, 5/¡. - Est Ilommé dépllté a la 
convclltion. IJ[, 142 . .':la posit.ion ('~rlllivo()lle dans b 
convention. 011 délib(\re sur son ballnissement. IlI, 361' 
362 et suiv. - II est décrété d'arrestation avec sa fa
mille. IV, 129' - Est condamné 1\ mOrt et exécllté. V, 
f,07-408. 

OTAGES (Loi des). Renduc Ic 30 prairial an VII. S('S ('011-

séquellccs. X, 352 <'t slli\'. 

PACHE. Il est Ilommé ministre de la guerreo III , 252-25't 
PAJ\ls-RoYII.. Le .i~rdin <111 Palais-Roval devií'llt 1" Cí'tl-
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fI'e des plus grallrls rasscmhlcmcnts popnlaíres. 1, 87' 
JI continue :t etre le cen tre de rt\ullion des agitateurs. 
1, 159' Fait llIW adresse á I;¡ CO"JIll!lne. 1, 160-161. 

PAQUES VJ::RONAJSLS. -"mil dUlIllé ,IU lllJSSaCre des Frall
caís:l V,':rone le I'í ;nT¡1 ['Yí. D{lails de cetévéne
;m·nt. IX, [1 G-J 24. 

PARJX\[F~T. Positioll dn parlelllent apres !'asscm}¡!i'e des 
nnt<lolcs. 1, 16. II est IIl<l11<1t\ Il Versaillcs. 17. Exílé';\ 
Troves. 1, ¡hid. Happcll: \t: 10 sq)tt'mhre. 1, 19, Enre
gistl'e \'édit portant la cr'\;ltiol1 de rempnmt sueeessif 
et la eOllyoc<ltion tlt" i·t<lh-gélJérallx dans eí\l(I :lns. 
1, ¡birl. Fait le 'ílllaí qKK uIle tkc/:lratioll de quelques
lIlJeS dt:s loís COJlslitllti"l)s de 1'¿,tJt. 1, 22-23. 

PARTI POPULAIRE. S('S chef, et son influellee YCI'S la fin de 
1702. II, 12í-128. 

PARTIS. Etat des partisapres le 1) oetobre. 1,197 f't suiv . 
. - Etat de dissidcnce des partis apre5 la seconde fédé
rafioll. TI, 211 d suiv. -Exigellce !les partís apres I,~ 
10 amit. In, 16-IR. LeuI' {otat an 11l0ment uu proces 
de Louis XVI. UI, 291 et suív. '- Situatioll {lPs partís 
apres la mort de Louis X'iI. IV, 1 el slliv. LCIIJ's diCfé
re!lts nlOyells d'influcllt'c d d'action. IV, J64·¡(i5 ct 
sniv. - I~(,\lr division en décemhre 93. V l, 3(; ct sniv. 
- LClIr divisíOll et sitllation apn's le 9 thcrmidor. VII, 
34-41-52 et sniv. Lutte des dcnx. partis qui se fort1lt'
rent apres la terren!'. VII, TI 1-[ 13-123 et sniv. Grande 
<1gitation des partís l'évolntiollnaire el illodt;t'(" apres la 
1'('aetÍo[] tI,: thermit1or. VII, 24n et sui". Luttc des pa
tl'iotes I't des ]'(;yolntiounail'í's dans la réaction ;llllcn{e 
val' le 9 thel'lllidor. Vil, :~73 et slliv. --Leurs plaintes 
contre le din:ctoirc. V IlI, 1 'i 5 et sniv. - L('ul' éta! 
en mC5sidm' an v. IX, ?77 et suiv., ~·0o.-H, se coali
sent tous contn: le directoire apres nos <Iéfaitcs en 
Italíe! an VII). X. 'h2 et sniv. Leur rtgitation ;lp]'('51(' 
reton!' de llollaparte d'Egv¡>tc. Tans se J't'~\ll1iss'.'I1t it 
lui par des lllotiCs c1iH'l'~. X, 1153-f;'>, ct s;¡ív, 

PATRIE n~ D~NGER. La patrie est déclarée (;[1 dangtT le 
11 juillct I';';}2. CUJ1séqllcllces de ecHe dt~c1al'ation.lI, 
197. On propo'c le ?·7 frllctido!' a11 VII dc rCIlonvclc']' 
cette di,claratioll. X. i!h f't ~Ili\. 

\, 



PATRlOTES. Etat de cc parti ('n ;;prminlll an llI. YIl, 1 ¡I, 
pt suiv. Eclwes qll'ils l~pl'OtlVt'lIt dans Irs inSllrrt'ctiOlls 
dll 1 er germinal. VII, 1 ~3-183 ; dtl 12, germinal. VII. 
'),~)5 I'l ~lli\'. lis sout d(';anll<~,' d l'env,;ves ¡j,lllS Jr.nrs 
commtlnl's. YIl, 3 1:; et S\I: \'. Pm;,'ts de r('vol te el J'in
sllrrectiotl cn flo;','al I ~95. 1 iS {.c!t:lllrnt. \ n, 3';",:" ct slIiv 
Ell\-ahissetlt la COl1veutiotl le 1"" prairi:i1 alllIl. SlIitc dI' 
Icul' inslI1TITlioll II's 2, :\ d 4 <111 lIli'me mois, lis ,.,ont 
SOIlIlll".\'lI, ,,O! el sniv,-!¡'Ir, Ll'u!' l'l'voltc:'t Toulotl, 
en flo)'t'al. VIi, !131--[.39. ¡~,~fleions sllr la <'lIilíe dc CI: 
parti p~r les h'e1J('llwnh de prairi:d. YH, !,,~lO el slIi\'. 
- La COJ1v"lltion, 1111'1):1('(;(' ('I! V"lld';lltiai re, le 11 l' dOIllle 

des :lrmes. VIlI, 3!,. lis se 1'I"lIni,SI;llt alt P:lJIt)¡,'OI) t't 

formellt IIOC espi'ce de club (Ií!>"::' Vllr, 19,8. Lenr, 
plaintes el. recriminat.ions coutre le direNoire. VIII, 
171-Ij5 ct suiv. L(,ur rl-uninn atl Pant}¡i,o!l df'vip[lt un 
vrai club jacobino VIII, 178-1~~). LCllr s()('i(>t" e<,l r1is
soutt'. VIII, 180. lis se 1l10ntt'cnt 1ll("COlltclltS fllI dil'f'c
[oire. Att:Hjtl('lIt le C:ll1'j> de CI'Clldl.,. L'inSltl'l'ection 
échoUI'. VIII, 35·3-'Fí)-'\',~. ---lis fOl'!lli'llt l'o"position 
cont!'e 1(, di!'eí'lOll'c 3prcs le !8 f!'lIctidlJr. X, ti!; d sl1iy. 
I,ell!' déchalllClllelll ap!'cs le <ll'sast!'!: de 'Vovi dIe;; 
éYL'I!e11lCllts de Hollant!e. ,\1,;slll'e5 r¡n'ils COI1',('illt'llt. 

Le"r fOl'ce dan s les cOllseils. X, ');:5-')-;(; t't ';lIjv. Le: 
directoil'l' faíl f('rmer plnsietl"s de lell)'S so~'it~tés" X, 
:J,8o-:-jih. Lell!" plaintes et acclls;¡tion, cllntre 1" rlircc
toin' dans 1"lIrs jOlll'llaUX, Lelll'S pn'sses sont sai"il's. 
X, 382 d slIiv. Les dcput!;S patl'iot<>s ct 11'111" ,1dFeI'

saires se rÚlIlissent. pour essayerllO'd'lI11c I'('collciliation. 
X, 385-386. 

PAvn~_ Des pavsans l'l~voltr~s ,'emparent de cclte villc, llo
na parte la reprend. VIII, 2.7"7-2.80, 

PI~TlON. Nomm,ó pal' l'ass('mblpp I'tln dt's trois commis
saires pour rpcom!llire Lotlis XVI :, Pari, apre, son 
arrestation il \'ar('unes, l, 3'9,11 cst 1101l1ll1é Illail'c de 
Paris, Ses prillcipcs n';puhlicains el sa con" lIite, II, 
J 13 el sui\'. Sa eontluitc dans 1.\ journt"e dll 20 jllin. 
JI, d/¡-d8-J5r-r.5?" Sa convel'sation aVfe le roi. II, 
157' li csl sllspendu de ses fonctions. n, 194. Est 
r!'intpgl't' par ]'a"ernbU,c, TI, 2.02, D¡'manrk la d¡;-
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eh,~anl:c dL! roí an Ilom des qUlIrante-hllil sediolls d,~ 

Paris. II, '247. T~lclw el .. retanll't· l'insllrl"ectiun dlt 1U 
auút. n, 255. - Rend compte iL J'asselllblée de [,hat 
de Pari.,. In, lU. '['¡[c]le de s'opposer aux massacrcs 
du 2 septl"lIIbre. III, 8~. - JI est an·,;''''. V, Kf¡. 

PHILL¡PE \(;X. SOIl ,:crit coutre Ronsin et If'S ultra- /"[.volll
tioIllJail"(,s. VI, 20f}-¡Oj. 11 ('st accnsé dc\'ant 1<-, jaco
bilis. VT, 111) el Slli ..... Sllitc de son acclIsatioll. VI, 131 

f"t suiv. 11 cst arl"l;t[.. VI, Igl). Son proc,\s et sa lIIort. 
VI, :205-219. 

P1CHE(~¡U¡. Cotllmandallt en chef de l'armée <lu :-\ord. VI, 
2~¡r .---JI passe Ltl\JCIlS("IVTI, ~)2-9:~. Ell\ahit la llol
bndc; [ln'lId r¡ledé' llOnllllCI. VlI, 1!P d·,tliv.::\Ollllllé 
~(:rl,:ral de la force arméc 1\ Paris. Ap;tisc l'ins1l1"l"ec\ ¡Oll 

du 12 ¡,';cJ"lllinal. VII, 3o()-3()~ et slIiv. COl11l1landant de 
l'arllJéc dtl !thin. VII, (/56. Sa trahisoll. !l{Llib dc SI",S 

ll;'g<ll"iatio!lS ;\\'ec le i¡rú,cc d,' Condl:. YII, 4G'.\ l't "in:\. 
-Penl SOIl COllllllaudellll'lJl. YJII, 2lJK._Scs l·"Lltio¡,s 
avec les (~ll1i,~r,',s. IX, ')1) et sui\'. N0I111lH': d{pIIle en 

I'all v 1':11' 1 .. .J ura. IX, di 1. COlltilllH' ses [ll"ojl'ts de tra
hi.'Oll. 1\_ J ~I. Son rappurt aux ("iml-eenls "". l'ol"~a
nisa,ioll .1" la g:lI"(k udtiou¿lle lX, 2"58 d slliv. 1:,[ al" 
n"'t"le 18 frw·t'idol' ('[ ('ondnit all Temple. IX, 30'¡-)05. 
11 est cOndanlll(' Ú ia depnrtatioll, IX, :-; I~ .. 

I'lL\lO"T. Conqlll"\e dIl Pi('llllJlIl par BOllapartc. VIII, ')25-
')lIG. Trait,': de paix avel' ce royaulIle. VIlI, 31;3.
Abdi,·¿tliOll tlu roi. La Frailee 1'eprcllllcu lllain le ¡.(lJll

H'rll'·lIll'lll. X, 2!0 el sui\'. 
PlJ..\¡i·Z. l!t ... I;ll"alioll dI' Pilnitl" 1, 37.7. 
PITT. :';1 ¡Hllili,!ll" ¿'t I',·,.-ard de la France. IV, 8 d SlIt·.-. 

1\ a tille entl't'V!H: a\'cc un en\~ové do gOIl\-efllenH'LI 

frallcals.l V, 1 (/-J ~. Est SOUpClJlJ 11(' ~I"¡"'tl"" j;'lllotclIl" d'Ulll' 

cO!l~pil"ltioll l~traLlgetT, et (,;-;t déclal'(: ¡'('!lncn11 du gelll'c 
bUll"llll palO la COllVl"lltlOIl. V, 2.23. Sa politiqul' au 
("OIIlIlICllCl'lllCllt d(~ 1 '7!)(/. VI, 2G[/ el sui\'. - Politiq¡,c 
de e,· minis¡}"!'. 11 continue it soutenir la t;W'lTC conO'e 
la F .. ¿ll!( ('. Se.; !,mje\s. Y JI, 3Iííl-361 el sl;i\'. __ ."',,ttire 
la klill" (:('S .'\II~la¡s ~IH"~S la call1p:l::n,' d .. lí~)5. Sa 
politiqlle. '"TrI, 15/:-15-; ('1. ~¡ii\'. ~;('S lH":~oci~\¡i(lll~ illfl
')uires:!"l'l' 1:, FJ"élll("('. VfU, :,,\~.-2()·{. Ses cOllllJinais'llh. 
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Ollvrl'ture d'une négociation avec le directoil'e. VIII, 
438440 el suiv. 

POllJS ET MESURES. Le systl'nw en cst r~not1vc\{~. V, 47.9. 
POLICf:. Elle est erigee en millistere 'p,'~cial SlII' la propo

sition dn dil'l'ctoil'e. Ylll, 18I. 

PORTE (La). EII,· d,:clare la ¡;uerre il la Franee. X, 147. 

PRAll\lAJ. (T, 2, :3 el (I), an IlI. Ill5urrcetioll des patriotes. 
Euvahissement dI' la eOllvcutioIl. Combats. Melll'lre 
r!'II11 dépllt¡'~. D,:tails de cette jOlll'l1,:e. VII, 401-[122. 

JOllrnée dll ICIJ(!c>lllain, 2. Les pat"jotes ccllOllcnt de 
I!Oll\eau. VII, 11~.1 el slliv. Le {, 1)/·.Iir'Íalll's r('voltt'sse 
retranchclIt dans le (;l\Ibourg Saint-l\ntoinl'. lis sont 
oOllll1ls. VII, 42U-~;3 l. ~ 30 pl'ail'iaL HI~volllti()n dan5 
le gOlllcl'l1emenl dil'ectoria\. Trois dirl'ctelll'~ sont 
cha;¡gés. X, 3:), ,-335-341. (Voy. Directoire.) 

PRJ<:SSE. La libcrt,~ de la PI'CS,,(' est établie alm'-,; le 9 ther
mido1'. VII , 31 el suiv. Di'iclIssion sur la liberté de la 
presse eu pr,urial. ( Voy. Prttiria{, DirectoiJe.) 

PRINt:ES. Fúdw!lst' ~ituatioll des pI'iuees fraw>'ai, (/líibrés 
en 17:)11' y JI, 1 n'l el slliv. 

l'RI50:\'NIFRS. Cínqnal!te-dcux prisolllliers sont (;;';0I'b('5 :1 
Versadll'';. IIl, d5 et. slliv, 

PlU 50'\5. Elles deviennent illSlIffi~HlIltes 101'5 de la loi des 
sllspects. Leu!' intériclIl' a cette ';poC)uc. V, 3;/1 el slliv. 
- Le ú~gime des prisolls deviclIt plus l'igollreux en 
94. VI, 32 7. 

I'ROCEs'iION. Le roí et les trois ordres se l'cndent en pro
c('ssiol! a Notre-Dame. T, 47. 

p" USSF .. Elle rompt la nelltralité et marche cOlllre la Franee. 
II, J69.~ l'I¡"gocie pOllr la paix. YH, 2,2-213. La 
]la j \. est sigIH',c a,~ec ccltl.' puis"allce. Comlilions du traité. 
VII, 3·¿G-22j. ~ COIJscI'Ve sa llcutralité malbl'é les ef

fort- de Pitt. VlU, 204. 
PRUSSIENS. LcuJ's p\'cmiers S\lCd~5. IU, 1,5, 1.1:111" armée se 

retire. IlI. 126 . .Faux Lruits sur la vraíe cause de !el/\' 

retraite. nT, 130. 

PUYSAJE (De'!. Chefsecret de, dlOI!alls. YH, l02 l't slliv. 
Suite de ,'es Il1cnéc's politiques en Dl'l'f a t,!: 111'. YIl, j/,6 
t't suiv. Chef de I'expéditioll de Ql1ibeJ'oll. D,':tails dI, 
'iesopt,,'atioIlS IlIilítaire,; ualls edle arraile. \" íl, !1~3-4í9-
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1.81-518. Il se prépare de nOllvcau a la gllel're en Brc
t~glle apres ¡'affaire de Quibcl'oll. VIII, 97 et suiv. 

PYRA;HIDES. Bataille de ce 1101ll. X, 119 et suiv. 

QUIRERON. EXIH\dition de Quiberon. Détails militaÍres. 
VII, 4;'{ el suiv. 5r8. Cause de la nOll-réllssite des ¡'~Illi

grt"s. Consé(jnencps de l'affaire de Quioel'ull. YII, 519 
et suiv. 

RmSTADT ET ETTI.INGJ:N. Bataille de ce 110m. VI1I, 3!11 et 
SUlV. 

RADSTADT, Congri's de ce nomo Dét¡lÍls des l1f.goeiatiol1s 
qlli y enrcnt lieu en plnviose alt.VI. X, 17 et slliv. Pro
gres des négoeiations d:ms I'úé de l'an VI. X, 158 el 
suiv. Assnssinat des plénipoll'ntiaires fl'an<;ais. l\lotifs et 
d{,tails de eNte eat:lstrophe. X, 2,GS·2, l iB. 

R.J:RJ:CQUJ. 11 aecusc Rooespierr'c de tyrannif'. IJI, 166 et 
SIllV. 

R.ÉFOR~IES. Chan¡!;f'lllent dans les mceurs, ct réformes di,.. 
verses en 1795. VII, 229-'),3t¡. 

REUCION CATROLlQliE. D{'bats a l'assembli,e 5111' l;¡ pro
p<?sition de Melarer la religiol1 eatholique religioll de 
l'Etat. 1, 230 f't suiv. 

Ri:PUllLIQI!R. Danger~ de la répuIJlique en aoúL 1793. V, 
I/19 et suiv. 

RESCRIPTIO:'I'S. Sortes de bons al] portel1l' émis sous ce 
110m par I(~ directoire. VIII, 163. JYJ:;¡uvais succes de ce 
papiel'. VIII, 187. 

RÚEn m; PRU HE. Air ehanté par la jcunesse doréc. (Voy_ 
ee mot.) \11, 167' 

RÉVElLLON. La maison de ce [:tbt'icallt de papic/'s est bru
lée. 1, 42. 

HEVELLJf:UE-LÉPEAllX (La). Son caracterc. Sa eonduitc 
vis-a-vis Sf',S colli'gues du directoire, IX, 6-7 et suiv. 

R}:VOLTFS. Des rl'vultf's cuntre-révollltiollllaires se décla
rcut d:H1s plllsi(,lI/'s d¡\partellH'nts. IV, 108. 

Ri;voU,'l'lO:'I' FItANf,: \!SE. Causes qlli la pl'('l'arl:rr'nt. 1, ':\6-
37 et slIi". Elle COIllIlU'UCC :, d"lllj('I' de" j]](jUil'tlldes 

allX souvt'rains étrangcrs. 1, 2:k. DiIT('l'(,lllllH!ll~ elll
brassée par Paris et l,;s proviuce;. IV, 16/1 et suiv. 
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Hi:vOLllTWl'i. R<'flexions SlIl' la marche des l'évoluliom,. 
I1, 7. 

REWBEL. Caraeterc de ce llwllIhre dll dil'ectoire. Sa posi
tiOIl vis-il-vis des autl'l'" dil'cctl'lIl's_ IX, 5-6_ Calom-· 
nicu,t's accIIS~lti()ns {'outre S<l pmllit,'·. X, 270-280. Ii 
est excln dll dil'eelnire pal' le sorl. X, 282. 

Rum. Passa"c de ce 1l"lIve par Morcall. YllI, :h6ct suiv.; 
par JOllnlau. VIII, 329' 

RIVOL!, Bataille de ce !](IIll. VIII, 52 1-531; par Mass(;na 
le IG H'!ll()se;1ll VII. X, 7,39, 

R"BESPIEllllE. II se }l1'()!lonce coutr(> le principe de I'invio
labilité du I'oi, 1, 332. SOl] i!llllll'!lcc al! club des jaco
hins. II, J j el sui\!, - S;l !l0sitiou apl'<'s le 10 aoúL 
lU, l!), 11 r,dressc ;'t l'a,scllIbléc IITJ(~ I)('~tilioll all nOIl, d" 
la Illllllicipalit{,. llI, 2S el suív. 11 est IlOlTllllé di'IHlt{, ;', 
la cOllvcntion. llI, I!f l. Esl accnsé de tvrallní .. :1 la con
Ve!lllon. Sa di,reuse. Di'!JatS:1 cc slIjet.'III, 16!j-¡68, Il 
cstacclIse de 1l0LlVean par LOllvet. III, 22') el sui\'. Se 
dófend il la cOllvenlioll. IU, ?,3S l't slIi,'. VCttt 'lile 
LOllis XV! .soit conrlanlll{' sans pl'OCl·S. IlI, 338 etsuiv . 
.oi'l)11t(> (fui s'(>lIgag'e anx jacohins aLl sujet de Robes
pieITc ('t ele :\Iar;lt. IlI, :157 el sLliv, COIllllat I'appe[ an 
]wuplc d d,'maude la condamnatioll dll roi, lH, :~83 et 
sLli\'. - Failllll long discour, 1'0llll'C DUlllouriez el lcs 
girondins, IV, 1 '14 el suiv. - Sa populalilé. Ses pro
Jets, el d(~tai!s sllr SOIl c:lract,\re. V, 1 JO et slIi,. Parle 
au,>; jacohins ('Il favclIl' du cOl1lit¡', de salllt public. V, 
Il3-rr5 et slliv. Sa J101il~qlle. V, 1 IS-II!). 11 dCI'icnt 
IllC!ll!Jrc du cOlllitl' dI' salut I'lthlic. V, :uo, Jlllpl'OlIl'C 
au" jacobin.s 1;: dc,trw'¡ioll dt¡ cltIle, el ,e prOllOllcc 
cOlltn' 11"; :t"i!;:t<-:trs, Y l, JI el slIiv. Justi{\(, nanton. 
\ j, 1 K d s,,'íl', SOli opinion sur la natl1re dll "otIV('¡'IW

llleat n;,o]tltiollllaire. VI, J5G I'l sniv. Jl parle ('f)litre 
!>:Jl1tOll el la cOl}v('ntioll. VI, UF ('[ sui\'. F:tit ¡\(:crder 
la recol1IJaissance dc I'J~:tn'-Stll;r;~Il11', Son discotl!'.'. Vf, 
250-2:'7.0ll ú·¡¡te de l'assa"itll'l'. Vi, :n'I-'\2G. SOll 
discoll!'s ;ltixj;woJ¡il!,'; ;lJll'':'S edle leutatl'\, d'a,sassinal. 
VI, 3')~) et SlIíl . .'iOIl illflut>ll"t' ('1194. Sa polititJtte. lll~
tails de SOl! caract':'l'e. VI, '\ '11 d SHil. IJrop(hl' et fait 
adopte!' tUl(' ll0lllcllC (h'galllsatioIJ du 11'ibuIlal révolu-
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\ ¡mlllal]'c. \'1, 354-3:/r¡. Commr'llcc it r'~prouvci' de la 
l'(:,i:<lanee dans 1('scolllit{'s. VI, :16!1"365 et slliv. Ses pro
jets contri' 1es (omite" el sa CfHlduitc politi'lllc il ceUe 
{·POr¡III'. VI, 3~p.-·J:)Í;. S'lilc dll Ill,:nH' ó'lljr:L. VI, '129 et 
sui\'. l"'0110Ilf'(' 1" tl tllCl'Illidor un di,collrs illa (,Ollven
tioJ!. II Se ¡I"tilie d,' ccrtaines ;H'ClIsatioJ]s, ('[ r'lbuile 
;lIt;I<III" Si',; a:l\'('1 sailTs <ir's cOlllilt:,. JI cOllclllt "1 une 
(~pllration ,ll'S comitcs de ,{'¡reté ~(;ni'ral(, el de salllt 
jlllhlic. VI, 428-!133.Dl·hats it ce slIjpt; iles! il son tour 
"i\"'IlH'llt (1('(:115(". VJ, 4'j')-\'~8. Ya allx jacobills, ('t 
fait d('cid",,' Ulle nOll\'!'II" illSnrl'('ction contre la COllven
tiOll. V r, :1 );), Est :lcell": \'iolel11l11cnt le 9 t!Jermidoritla 
(,OllH'lltio!1. ])('(ail" de cette sceuc. 11 t'sl d('crl'(é d'ar
rcstatir)Jl. VI, ""'18-/,5",. Set.ire IIIlCOUp de pis(olct. Son 
sllppli,·t,. VI, !IG~)~f¡;2. 

R()(;Fl\~Dn:()" FT ;\lo¡;LI:\'s. lis SlIcCl'clent il Re\elliert~ et 
il M('¡]ill all rlin'c(oil'c. X, '\ '1') I'l slIiv. 

ROGEr,-lllcos. Il c.,t llornll1é COllSlll pl'ovisoire, le 18 bru
lllai re. " , 50"\, 

ROUXD. NOIIlInÚ ministre de ]'intt''1'i(,lIl'. II, 68. 11 lit all 
roi une leltr('.l [, lOO ('t SlIi\'. COtlllllllni(p:e;\ I'assem
blt',C' la ¡cUre ¡¡u'il anit lue al! roí. II, J D. Fait son 
rapilort slIr 1'/'lat de Paris, 111,221, _ lJonne sa dé-
1I1issiOll. 1\, :\-!j. 

ROLAKD ::Uad.: Son inflllC'!J('(' ,"1' le,; t';il'ontlins. n, 68-6g. 
- Elle <'st arretée. V, 3. Est condarnnée et exéeuti:c. 
V, 1)08-409, 

RO'IF. l~t;lt dc son ~oll\'l~rnernenl. aprt':s sa ]'(':volIlLÍo!1. X, 
1 :<\ t't SlIi v. Agi la tion des délllocrates dans les Etats
ROlllains. La lr:~ati()n fr"ll~'ais(' t'st illSultt;e. X, 3/,-36. 
Rerthicr entre il Homc, ('I! ehasse le pape. X, '-l8-3r¡. 
l,c, .. ROlllains se eOllstitucnt Cll rcpublHllIe. X, 39 el 
slIiv. Enl rée des Napolitaills dan s les Etat5-Romains. 
]Is son!. n'pollss(',S par ChalllpiOlll1ct. X, 7,03-209, 

ROl\'SJN. JI sort de I','ison. Son cal'uclúe. VI, 141-1[17 .. 1l 
!'st d" rlO\l\'('ü!l ;uT,;ló. VI, I7G. Son proet',s el sa J1lorl. 
YI,I';<)-IW;. 

ROSSIG1'íOL. 11 est llOIllI1lt': t;('lláal de l'al'llH',c des etites de 
la Rocheile. V, 210. 

RO\'ERFllO. Bataillc de ce no nI. VIII, 4,)J-405. 
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ROYALISTES. Sítllatíon du partí royalistc en I7gl¡. YlI, 
10[1-]Og. Intrigues diH'l'SCS el projpts dl'S <1gents !'Ova 
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mis(' en accn,ati'lIJ. III, )¡G-')I¡l'1 slIiv,-11 provoque 
!'t fait dr"C'l'lét!'1' !'Ínstitutioll dll gOIl\'('l'lH'l1lcnt révnlu
tionnaire, V, ~SG L't Slliv. - Est enyoy': par le comit('· 
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d'Italie iI MOI'call. X, 2~).5. 

SECTlONS. Les sectiolls de Paris chargent Pl'rion de d,'man, 
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!ion contre plnsie\1l's memhres de la cOlwention. IV, 
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I 42. Lrur influenee dalls tonte la l"rance. IV, I56 et 
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se !,Ol¡]event contre les déercts dlt 5 el I3 fruetidor. 
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SER~IENT CIVIQUE. Origine de ce serment. 1, I!¡8. JI C5t 
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preté par les f('el':ré" al! Champ-de-l'tIars. 1, 2,G5. Va,· 
semblúe étenJ I'chligatioll de ("(' sern1PlIt au clerge. r, 
285'286. (Voy. Cler{¡é.) . 

SERIWRIER. (j¡¡ des ¡;éll(~r'allx d" 1';~nlH~" tl'flalíe. VIII. 
226. 
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yingt mille f(;dél"l'~s. Débats it l'assembl?s sur eNI,· mI)· 
tiO!I. 1I, 97 et sui,. 

SIF.YE5 (L'abbi,)publie une bl'ocilllt"C sur le ticr.í-état. 1,28 

Proposc aux COlllllll1lW~ de faÍl'c lIl,e nOllycl!c SOllllWl 

[ion ;)ll" ¡leH" <tulrc, ordrt'S ¡'"latiyclIl"nt ;'t la ,{>riGe" 
tinn dcs pOllvoirs. ti mo\ ¡"C la d';"isioll de~ commu!J(,,'i 



TART.E. 

IJu¡.,e COllStituPllt assellJl,I.·{· lIation:tle. 1, 60·61 d SllÍ\', 

ld"es de Sicycs SlIl' la constitution. T, 1 ti6.--11 ¡> I'Op ,y;, , 

et {'ai!. adopt{T le ¡¡rojet d'nn décn't. destiné il prol'·",·,· 
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SOf:IÉTÉ, Peintllre de la société el des mWllrs a la fin d,' 

I'an IV. VIII, 185 el sui\'. 
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SOCIÉTJo'S POPUJ.AIRF.S. Dl'cret l'endu contrc elles, apres Lt 

ICITenr" VII. 132-1'18. - Diverscs l't!lII1ÍOIlS de la jen. 
lH'sse doréc el 1" clllb clll Pallth"'on .'iont fel'lnés, VIII. 
180. 
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27'!¡-2H2. . 
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VIII, 21 ti-2 r(l. 
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2.51. 
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1792. 111, 328 et sniv. Les emh:1rras augl1lf,ntent. n 
40 el suiv. - Lenr d(~pl()rable ¡',tal en 9'~. Y, ISO ,,1 

sniv. Décl'ets de la cOl1\'cntioll II ('(' snjet. Détressc (1", 
Parisicns. Y, 155 et snil'. M('sures priscs par la COI1l 
mnn(' el 1':11' la COII\'Clllio[) ]>Ol1l' se poul'\'oir ('11 n('ln]ll'I 
9't V, 1, r6-1¡ 18-!1 J!). _ Lnis \'! ; ""lclllcnls sur les slIb 
,islances dan' 'l's ·¡>r,'mi.'!', nwis .1" 1 '-"/1' ,.1, '~I ~ .. 1 
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',111 V, - NOllveallll. déerets sUI·les slILsístauees apre~ le 
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Frailee. Un traité ¡J'alliance cst conclll. X, 164-169. 
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est t!écléti,e. V, 187. La loi des sllspeets est décl'étée. \ , 
'l.!,Io el suiv, Comment Chaulllette les désiglle. V, 372 el 
slIiv. D(~tails ,[[l' 1'~1I1' d<"tentioIl. V, 37(.-375 et slliv.
L';lll' nOlllbre aut;lIlelltc. On ch~lllt;e ['af!Jllinislratioll 
int¡;riclll'c des dételllls, VI, 325 et slliv, lis sont eon
duits ell fonle a la !lIort ell jllill 1794. VI, 373-'l78. -
lis sont t·largis. VII, 10 et suiv. 

~UWAROW. Il arl'ivc en Italie. Caraetere de ce général. Sa 
capacité. X, :l.9:~ \'t 'ini v. Il cmpeche b jonction de l'arméc 
dI' Xaples il {'elle de J\Iot'l:,au. X, 310 el suiv. Est hattLl 
pal'tollt en SUiS:iC et forcé il la re traite. X, 440 et suiv. 

SYl\IE. Expóuition en SYl'ie. (Voy, Égypte et BOl/aparte. ) 

T.\CLl.\.Ul'NTO. Passagc de el' flcllve et h::ttaille de ce nom. 
IX, ti5-~f¡. 

T ~LLEYl\AND (1\1. dI' \ XOIl11l1(, ministre des affaires ¡'·tl'an-
gercs en l'an v. IX, :1.29. 

T üLIEN. Son role dan> la jOllrnée du 9 thermidol'. ~V()y. 
T/le/'lIúdor.) Est blcssé J:lar un assassin. VII, 64, 

'fALLH:N, (lH mc
). Son rúle uans la soeióté a Paris, apres la 

t{'rreur. VII, 120 el suiv. 
TARWIS. Combats de ce nom. IX, 74-7H. 
TnÉOI·IIII.ANTlmOPES. Suci':'lc de ce Hom. IX, í!j. 
TIlERMIlJOll 19)' EYl'nelllents (le cette jllllméc. VI, VIO-!.! ~,. 

\'()USl'qllcnces de ce jOllr. RófIv'(iolls sur la marche de 
la .... ;\'ulutioll dqllli, le ¡lf jllilict jll'(jll'<lII~) IherltlidOl' 
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VI, q72-477. -Conséquences de cette journée. VII, J 

et suiv. 
TH1m~nDOR1EJ'(S. Lenr posí tion et ¡eufs projets. VlI, 16-1';. 

lis demeurent les maltres apres le 1 el' prairial. Consé
quences de cette réaction. VII, 450-/,52. - Leurs 
craintcs sur les progres Je la rl'actíon royaliste. IIs ttl
ch:nt de s'y opposer par diverses mesures. VIII, 5 et 
SUIV. 

TlERS-]~TA'l'. Arre!t du COIlscíl, du 27 tlécembre 1788, 
ordol1nant le doub!ement des députés du tiers-état. 1, 
31 et suiv. Lutte du tiers-l·tat avee les tlcux autres 
ordres an sujet c111 mode de leLlr rétmioll. J, 49 et sui\'., 
52 et sui\'. 

TOLENTINO. Traité tic ce nom, signé par Bonaparte et le 
pape. Ses conditiolls, ses avantages. 55-59' 

TOSCANE. Traité de paix avec ce pays. VII, 331. 
'fOULON. Se livre aux Anglais. V, 237 et sui\'. - Les pa

tl'iotes se ['(:\'oltenl. VII, 1¡3I et su!v. 
TRF.RRIA. Bataille de ce nom. Principales cireonstances. 

X, 314 et sui\'. Ses sllites. X, 320 el suiv. 
Tn.E1LHARn. NO:Jlllu', dircctclll' a la place de Fr;tll(:ois de 

Nellfch~itcan. X, 63. JI sort Ju directoin' en prail'ial 
anVII.X, 335-316. 

TRIBUNAL CRHUNEL EXTllAOllDIN.\lllE. Il est tlécrété par 
la co[]velJtíoll. lV, 61\ el Sllí\'. On ,'11 rl!glc les formes. 
IV, 74. 

TRIBt:::VAL DU 1, WUl'. A '¡lIclle ücc<\siou jI' fut institué. 
In, 30. 

T!l!Ilt:NAI. Rt:VOLliTW'I',<,uni-:. 11 est inslalk·. IV, IIS-IIG. 
I,e tribullal crillline1 cxtranl'dillail'c ¡¡rcud ce nomo V, 
~o3. - Peoces dt's danto:>i';tcs, tles c¡uatre accllsés tle 
faux, ct alltres. VI, 20[¡-220. 11 contmue ;1 ordoIlIlcr 
les exéelüiolls. VI, :12.3 el suiv. Est réorganisé d'aprcs 
un projet de RolH'spiC1Tt·. vr, 3[¡', !'l slIi\'. Terribles 
ex':cutions en juill el CII juillct I '7!)4. DÚails sur les 
l'rt)c,··dlll·cs de ce Icmp" VI, 3,'\ et suiv. Il est SllS
pClHllI dc ses fOIldiolls.\ 11, .'¡. Est rcmis en activité. 
VII, 3J. Est d¡'dillitivelllcnt aholí. VII, IlflO. 

Tl\OTlVF .. (Voy. Cúalpi!1(,.) 
T¡,J'GOT. Anw](' .Ú! J1Jiniq¡'·rc. Son c~ral'l(,J·(·. l. ,;,·:-L 
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UI.TM-RY,VOLUT10NNAIRES. Nom qu'on donna aux révolll
liollllaire'i exag<'rés. VI, 30. Plllsieurs tI'entre ellx sont 
arn',tés par décrct de la convention. VI, 32-33. 115 pré
parent \lile inSlIrrcclÍOIl contro la convention. lis 
échollCIlt. VI, 10(,-177. 

YUF5CIE':NES. eclte villc est assiégéc el prise par les en
llemis. V, 1(,3-J ('í' 

V .U.MI. Circol1stanccs de l'affaire de ce nomo JIT, J 17-121. 
V ENnú:. DcseripLion de ce pavs et dt's départements voi

sins. Th{,;ltn~ (h~ la gllcrrc civile el callses de sa haine 
COJltre la n'volntio;l. IV, lí3 et suiv. Tnsurrection á 
cause dc la levéc des 300,000 hor1ll[}(·s. IV, 178 et slliv., 
dh-r83. L'insurrection devient générale. IV, 184 et 
suiv. - 'Cn d(;C'l'ct ordonne qu'elle sera ravag(·~e. V, 217 
et slliv. -- Un rI(~crct (ramnistie est rendll en sa favenr. 
VII, 1 !i!). Etat de ce pav, aprcs la pl'emiere pacilica
!ion. \ JI, 4()(;-1,68. - Nouveaux pr{>pal'atifs de guerrc 
apres l'affaire de (JlIiberon. VIII, 97 et suiv. La pacin
catinll el" pay, COllll11enCe á se fail'e dc'~finitivement. 

VIII, 11,8-ISO el slIiv. l'aci(i,atioll J{~finiti\'e des pays 
COllntb SOllS ce 110m en genuinal all IV. VIII, 210-216-
220. 

VENDÚ:NS. Pour<JlIoi ce nom fut donné et conservé aux 
ill'illl'l!és francais. IV, 183. 115 s'emparent de Thollars. 
j V , rC8~J. - Suite de 1('II1'S succcs. V, 45 el sui ... ]Is 
organist!nt leuI' insllrrection. S'emparent de DOllé el de 
:-la""lll!'. V, r,l-Cl~. Ils sont repouss(,S á Nantes. V, 69-
71. S'li les de Ieurs guCI'J'(·S. V, 123 ct suiv. Ils sont dé
bits á LlI\~o". V, 241-2.',2. Divcl's plaus son! pt'OjHIS(;S 

pOIlr les l'éduirc. V, 2!,]-2.',:). Pl'cmicl'es opérations de 
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V, ?()!, t'l suiv. Divisiom. parmi les chefs. V, 267-268. 
Suitc de la gll('I't'('. V, 269 et suiv. Canclanx se replie 
sur ~alltf's. Causes Jc ses {-che.:s en Vcndc',e. V, 27G. 
Contilluation de la Vll("T(~. V, 297 el sniv. lis sont dé
fait, il Chúllc-t. V, 3:)(,-350. - Différcnls combats en 
octobre, llovembl'c et (lc"ccmbre 93. LeLlr grande ar
Il1e'.(' est entiól'cmcllt de',lruite. VI, 61-90' Etat de h~ur 
arllJ(:'" a¡ll'eS letlr ddaite it CholleL\I, 71 ct suiv. !b 
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sont balt1l5 an Mans. Leul" dáollte complele. VI, 8& 
87 et slliv. - IIs coutiDllf'nl il se r1t"f"ll1ll'l'. Lems clwf" 
VII, ~)8-loo. Leu!' peu de ressolll'ces CII I7~¡'j. Divi
siol! entre lellrs chefs. VII, 7.1 r¡-~IG. Nt'¡.:;oeiatiolls di
verses entre les chef, n"~volt,','i el les générallx de la 
l"l~pllblifjlle. VII, 7.7.'{-7.28. Ntgoriatiolls av('C' km,; 
chef, pOli!' la pacification du pays. VII, :n?-135 et 
suiv. 1,2uelques chefs Sigllt'lIt la paix. VIl, 338-33!J. 

VFNDÉ~ILUllE (Journée Ju 13). EvéuClllcllts pn"pal'atoires 
du 11 et du I?. InSlllTeetioIl dt" sectiOlh, le 13. Com
hats dans les ¡'llf'S. Vieloire de la cOllveutioll. VIII, 
7.8-52. Suites de eetlc jOllmóe. VIII, ¡[,id el slliv. 

\E:"/ISE. IlIqll¡"~tuJc du gOllv,'rnemeut vénitiell il J'appro
che de I'armóe fran<;aise. VIII, 281 Et suiv. InvasioTl 
(Iu tcrrítoire vénitien pat' Bonapa¡·te. VIII, 7.81,-?85 eL 

sniv. PerfiJie dI! gOllvernelllent vélliti~n apres le dl~
p:lrt de Bonapa,·tc. IX, 78-!)~. Articles des prélimi
n¿lires de paix de Li'o\Jen fjui eoneel'llt'IJt les úalsy¡:
lIitiens. IX, 102 et suiv. Suite des malttell\T('S pedid"., 
des Vénitiens cOlltre les Francais. IX, liS et sltiv. 
Chttl(~ d(~ la d'lll,bliquc de Yen'ise. Iktaib sur I"s i:v('
nerneuts qui l'amellcnt. IX, 127-142. 

VENTRE. D,"si~n¿¡tioll dOllné(~ a Iltl certain partí de I'as, 
sClllblée lér:islative. 1I, I '~. 

VEllt;NIA1TJ). Principal oratelll' des r:it'OlIIlillS. 1I, 12. JI 
aceuse D"lessart. Sun discol\t's. Il, 60-61. FI'af;[]H'nls 
de SOIl discolll's Ü l'occasioll dn projet de la comtllission 
dt's DoltZ('. Ir, 180 el slliv. II hal'anglle le pCttl'le 11' 
7. st'ptetllbre. III, 62 el slti\". Son diseotlr..; 1'11 ttl\'('ltl' 

dc LOllis XVI, III, 385-'30G. II n:pond altx accnsations 
dI' Ro]¡espíerrc cOllll'C les [(irondín.,. IV, ¡f.8 el suiv, 11 
fait décn"ler, le ') 1 mal, (jite Paris a biel} méritú de la 
patrie. IV, 260-261. Il est arretú. V, 2. Son proces ,'ia 
mise úmort. V, 3<}5-4ol-!¡o7. 

V ÉllIFICATION. Déb~ts dan s les états-!,;"n':l'atlx I'('lativ(~
tllt'tlt ú la vóriíicatiotl des potlvoíl'S. 1, !l~ d Sltiv. 

VÉRO:,,/'E, l\1assacre des FI':mcais d:tllS celte ville. Elle est 
prise par le gúné,'al Sabra;J. IX, TI (;-T 7.!¡. . 

\' E tI S,\! LU:S. De llOU v"II,~s trLJupes s'dablisscnt :'l Versadl .. ,_ 
COllséqltences d"tt SéjOlll' (le la fatllilk rovale (lallS ecU·' 
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vilJe. 1, 177 et sniv, Scencs qlli s'y passent les:; et G 
octobre. 1, 187 el slliv. Massacre do 52 prisollniers 
apn':s les jOllrnúes ,le scptembrc. 111, 135. 

Vi:TO. DisclIssiotls l'clatin!s au véto suspensif OH absolu. 
1, 15j-r58-IG:l-IG3 et sniv. Le véto slIspensif cst ,Ié
clan'" 1, 1 G:,. '\ ,',to slIsjlcllsif élcndu il dCllX lé¡.;islalllres. 
I, 1G9' 

rll':NNl':. Sc,~nes lUlllultuellst's ;J. Yi,~nnc entre la lég:tlion 
fi'alJ(,'aise et I'('mpercur. X, ¡(j-,; '7 ét sni\. ' 

VIEUX CORDELIEIl (Le.i, joul'nal rúdige palo CamiUe Des 
moulins.\1ol'c(,:lIIX cill,S. Yf, 108 l't slIiv. Aut!'!'s !llor· 
ccau" ('it,:'s, YI, l',d el suiv. Alltrt,s passa¡;es, YI, J Go 
et slliv, 

VINCEN l\ ES, J,,~ donjon est attaqn,: par le pCllple le 28 fé
vrier J790. 1, ~'!){I' 

VINCENT. Cet \litl'a-I'l;vollllionll:tin~sort de prison, D,:tails 
sur SOIl ('ara('t,~re. VI, 14 J-14 2 ct suiv. 11 cst de nOll
v('all arn'ti,. VI, 17G et Sllí\'. Son ¡¡roc,':s el son snp
plice. VI, I 7!)'f 8'í, 

VURTZBOURG. Balaille deee nom, VIII, (118-(120. 

\YATIGNTES. Victoil'(' de ce lIonl. V, 3/13-:t'I!¡' 
"TESTERMANN. A la t,he d'UllC k¡;íon en Vendéc. r, f'J.:{. 

Ses e"plnitsetses revel'S ('11 '\l'f](J(',e. V, 12J et slIi\'. 

ZUIUCII. Vicloil'e de c,~ 1101ll, 1'1'111 [10 I't,'", S 111' les Rllss!',; , 
par Mas,,;na. Dl'lails SIII' eelte hataillf' lTíóllloralJle. X, 
1,2:í ('1 .'illiv. -·(¡f, 3. 

1 ! '\ ¡l. f \ I \ 1',1.1. 1)('') \'1.\Tl]<HF:-.. 
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