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P R Ι F A C E 

D E L A S E C O N D E É D I T I O N . 

Dans l 'ouvrage que nous ré impr imons au

j o u r d ' h u i , il y a deux choses fort distinctes : 

la pol i t ique et la science, la direction sociale 

et la direct ion doctrinale. 

O n t rouvera dans ce livre toutes les sym

pathies et les espérances qui animaient les 

jeunes générat ions il y a qua t re ans. Nous 

n 'avons point modifié une seule l igne , un 

seul m o t . 

Ceux qui nous l i ront avec une intelligente 
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bonne loi r econna î t ron t dans nos pages le 

désir de développer la révolut ion accomplie, 

et n o n pas d'entasser b ru squemen t sur elle 

une au t re révolut ion. 

Po l i t iquement nos vues sont restées les 

męmes : nous voyons toujours la société par

tagée eli tre les t radi t ions monarch iques et 

les idées démocrat iques , en t re les t rad i t ions 

chrét iennes et catholiques et les idées p h i 

losophiques. Nous pensons toujours que le 

devoir d u pouvoir était n o n pas de fonder 

sur les ruines fumantes d u passé u n e société 

i n c o n n u e , mais de développer la société vi

v a n t e , et de t i rer d 'el lemęme tous les p r o 

grčs d o n t elle recčle l 'énergique possibilité. 

Qui a changé? ce n'est pas nous . 

Scient i f iquement nous avons m a r c h é ; sur 

plusieurs points nos théories o n t pris plus 

de décision et de fermeté. Mais n o u s n 'avons 

po in t jugé o p p o r t u n et utile d 'altérer le con

tenu primitif du livre. Ce t te phi losophie du 

droi t est par tagée en t re le passé et l 'avenir, 

non seu lemen t dans les applications i m m é 
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DE  LA  SECONDE  ÎÎDITION.  VU 

diates, mais m ę m e clans les vues et les théo

ries philosophiques. Laissonslui ce carac

tčre. P lus tard nous p résen te rons , non plus 

l'image du passé, mais les reflets de la vérité 

phi losophique, tels que nous aurons pu , selon 

la mesure de nos forces, les percevoir et les 

réfléchir. 

Poser les quest ions, défiuir le po in t oů en 

sont venues les théories sociales, raconter les 

philosophes et les juger, établir les problčmes 

et commencer ŕ débrouil ler les difficultés 

principales, voilŕ quelle est cette philosophie 

d u droi t . L e mér i te de ce livre est d 'en de

m a n d e r un aut re et de ne pas l 'empęcher. 

Paris,  le  31  octobre  1835. 
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PRÉFACE 

D E LA P R E M I Č R E É D I T I O N . 

Qu'estce que la pensée, si ce n'est la liberté 

męme? Qu'estce que la spéculation, si ce n'est 

la raison de nos actes ? Quand męme les actions 

de l 'homme paraissent les plus soudaines et les 

plus promptes, la pensée ne les précčdetelle 

pas comme l'éclair avant la foudre? 

Ce n'est donc pas line stérile manie que de 

s'attacher ŕ la poursuite de quelque chose qui 

n'est ni du pain, ni de l'or. Ceux qui seraient 

enclins ŕ dédaigner les théories et les idées 
i. i 
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p o u r r o n t ę t re r a m e n é s a u respect , si on l eur 

m o n t r e le s igne i r r écusab l e d e la pu i s sance d e 

ces idées et de ces théor ies , j e veux d i r e les r évo

lu t ions . 

La ph i losoph ie n 'es t d o n c pas des t inée ŕ m o u 

r i r sous les pet i t s t r a i t s d ' u n pe t i t s c e p t i c i s m e ; 

el le ne sera pas n o n p l u s étouffée sous les s o u 

cis d u b i e n  ę t r e ma té r i e l : elle m e pa ra î t , a u 

c o n t r a i r e , devo i r b i en tô t acc ro î t r e ses forces et 

son inf luence . 

Je ne veux p a r l e r ici de n o t r e d e r n i č r e r é v o 

lu t i on q u e p o u r cons idé re r le c h a m p n o u v e a u 

qu ' e l l e a o u v e r t ŕ la ph i lo soph ie . E t d ' a b o r d , 

c o m m e n t u n e c a t a s t r o p h e décré tée p a r D ieu , 

opé rée p a r le peup l e et la j eunesse , c ' es t ŕ d i re 

oů se r éun i s sen t c o m m e causes efficientes l a 

ra i son des choses , la force et l ' aveni r des soc ié 

tés , n e sera i t e l le pas ŕ la fois u n effet d ' idées 

a n t é r i e u r e s e t u n e cause d ' idées n o u v e l l e s ? Lŕ 

rés ide u n espr i t i nv inc ib le . Les r é v o l u t i o n s , 

v r a i m e n t d ignes de ce n o m , son t les i n sp i r a t i ons 

des peuples , t a n d i s q u e les consp i r a t i ons ne son t 

q u e les fantaisies audac ieuses de q u e l q u e s h o m 

mes . 
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Q u a n d le sol a t r e m b l é sous u n de ces coups 

te r r ib les , c'est u n devoi r p o u r la ph i losophie de 

se r e m e t t r e a u t r ava i l , m ę m e a u b r u i t des de r 

n i e r s r e t en t i s semens q u i m e u r e n t en g r o n d a n t . 

C'est m o i n s q u e j a m a i s p o u r elle le t e m p s de se 

laisser déconce r t e r et é c o n d u i r e . 

Quel le est a u j o u r d ' h u i no t r e s i tua t ion p h i l o 

soph ique? Il y a plus d 'un a n , q u ' e n e x a m i n a n t 

YEssai sur les institutions sociales de M. Ba l l an 

che , l ivre profond , j ' essayais de carac tér i ser l 'é

t a t de l 'h is to i re et de la ph i l o soph ie d a n s des 

l ignes q u e j e d e m a n d e r a i la pe rmiss ion a u l e c 

t e u r de r e p r o d u i r e : 

« U n sičcle c o n t i n u e tou jours l ' au t re en fai

» s an t l ' inverse de ce qu ' i l a fait. L 'h is to i re sous 

» la p l u m e de Vo l t a i r e ava i t été u n i n s t r u m e n t 

» d e révo lu t ion . Cet h o m m e g igan tesque , d o n t 

» le n o m s ' identif iera de p lus en p lus avec son 

» sičcle, e t finira p a r a b s o r b e r d a n s la m é m o i r e 

» des h o m m e s tou tes les g loi res qu i furent ses 

» c o n t e m p o r a i n e s , t r aça tou jours le t ab l eau 

» d u passé en h a i n e d u ch r i s t i an i sme d o n t il 

» pressai t la r u i n e . Sans le savoir , il a c c o m p l i s 

» sait u n e miss ion t e r r i b l e et nécessaire, et je 
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» le c o m p a r e r a i s vo lon t ie r s ŕ u n d e ces d i e u x 

» en colčre qu i t r ava i l l a i en t de leurs m a i n s ŕ 

» la r u i n e de T r o i e et en a r r a c h a i e n t les fon 

» d é m e n s . L 'h i s to i re p r i t , aprčs la r e s t a u r a t i o n , 

» u n e t o u t a u t r e p h y s i o n o m i e : l ' é rud i t i on e t 

» l ' imag ina t i on en f i rent u n e scčne d r a m a t i q u e 

» d e v a n t l aque l l e les espri ts v i n r e n t s ' amuse r 

» en s ' ins t ru isant , c u r i e u x des m o i n d r e s d é t a i l s , 

» d u c o s t u m e , des l ieux , r e c h e r c h a n t avec d é l i 

» ces ce qu i é ta i t o r ig ina l et i n c o n n u , p e u so i 

» g n e u x de c o n c l u r e et d ' i n d u i r e l ' aven i r d e la 

'i vue d u passé ; n o n , on r e g a r d a i t p o u r r e g a r 

» der , et l 'on passai t d e v a n t l 'h i s to i re c o m m e 

» d e v a n t u n e s t a tue d o n t o n l oua i t l a b e a u t é . 

» Ou i , l 'h is to i re est be l le , ma i s d ' u n e b e a u t é vi

» v a n t e et féconde q u i do i t en fan te r l ' aven i r ; 

» m a i s elle n e se rv i ra i t ŕ r i en si el le n e n o u s 

« m e n a i t pas s u r la r o u t e des sičcles fu turs ; au

» j o u r d ' h u i q u e nous v e n o n s d e n o u s m e t t r e e n 

» m a r c h e p o u r des des t inées nouve l l e s , n o u s 

» n ' a v o n s p lus le t e m p s n i le g o ű t de n o u s a r r ę 

» ter , n i de nous asseoir a u spectac le d u passé , 

» c o m m e ŕ u n d r a m e de S h a k s p e a r e , ca r n o u s 

» c o u r o n s vers l 'avenir , 

» Magnus  ab  intcgro  seeclorum  nascitur  ordo. 
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» Que d e m a n d e r o n s  n o u s d o n c ŕ l 'h i s to i re? Des 

» leçons p lus q u e des t a b l e a u x , des i nduc t i ons 

» pressantes p o u r ce q u e nous devons faire, la 

» jus t i f icat ion c la i re des des t inées de l ' h u m a 

» n i t é . Aussi s o m m e s  n o u s pe r suadés q u e l 'his

» to i re dépou i l l e r a b e a u c o u p de son cos tume 

» p i t to resque p o u r deven i r de p lus en p lus p h i 

» l o s o p h i q u e ; n o n de cet te ph i l o soph ie r é v o l u 

» t i o n n a i r e q u i r é g n a si t r a g i q u e m e n t d a n s le 

» d e r n i e r sičcle, ma i s d ' une ph i l o soph ie pos i 

» t ive , sociale, i nd igčne , et a y a n t assez de pu i s 

» sance p o u r deven i r cosmopol i t e . Cela nous 

» c o n d u i t ŕ l 'éclect isme. 

» L 'éc lect isme d a n s son d é v e l o p p e m e n t fut 

» m o i n s or ig ina l q u e l 'école h i s to r ique . Deux 

M fois il p r i t son po in t de d é p a r t d a n s u n e p h i 

» losophie é t r angč re ; ŕ son d é b u t il s 'appuya 

» s u r l 'école écossaise ; devenu plus fort, il s 'a t 

» t a c h a ŕ l 'école a l l e m a n d e . Dans ces d e r n i e r s 

» t e m p s , il a mę lé quelquefois , avec p lus d 'é

» l o q u e n c e q u e de r i g u e u r et d ' exac t i tude , les 

» doc t r ines d e K a n t et que lques pr inc ipes de 

» H e g e l ; il a i m p r i m é a u x espri ts que lque j m 

» puls ion, ma i s sans r ien é tab l i r de définitif et 
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» de n o u v e a u ; ce q u i n ' é t o n n e r a pas si l 'on o b 

» serve la m a r c h e q u e l 'école éc lec t ique a con

» s t a m m e n t suivie . T o u j o u r s e l le a p r o c é d é p a r 

» voie d ' é rud i t i on et de d o c u m e n s h i s t o r i q u e s ; 

» elle a p u b l i é ou t r a d u i t P l a ton , P roc lus , T e n 

» n e m a n n , et songe p e u t  ę t r e ŕ t r a d u i r e K a n t ; 

» voi lŕ q u i est exce l l en t p o u r faire c o n n a î t r e 

» l 'h is to i re de la p h i l o s o p h i e , m a i s q u i n o u s 

» pa r a î t t ou t  ŕ  f a i t c o n t r a i r e a u d é v e l o p p e m e n t 

M d ' u n e ph i l o soph ie i n d i g č n e e t o r ig ina l e . L e 

« m é r i t e d e l ' éc lec t isme est d 'avoi r r a n i m é en 

» p h i l o s o p h i e le g o ű t des é t u d e s h i s t o r i q u e s , 

» d 'avoi r fait c o n n a î t r e a u t r e chose q u e le d i x 

» h u i t i č m e s ičc le ; m a i s en m ę m e t e m p s , e n 

» professant q u e tous les sys tčmes é t a i e n t ŕ la 

» fois vra is ou faux, et q u e le seul sys tčme pos

» s ible de nos j o u r s ne p o u v a i t ę t r e q u ' u n r é 

» s u m é d e tous les sys tčmes vra is e t faux ŕ la 

» fois, il a s emé le scept ic i sme d a n s les espr i t s , 

» et a é té , il faut le d i r e , u n vé r i t ab l e dissolvant. 

» Sans d o u t e la d e r n i č r e p h i l o s o p h i e c o m m e la 

» d e r n i č r e re l ig ion do i t tou jours r e n f e r m e r t ou 

» tes les au t r e s , m a i s ŕ la c o n d i t i o n d ' a p p o r t e r 

» e l l e  m ę m e u n é l é m e n t n o u v e a u , u n n o u v e a u 

» d o g m e : c'est ce q u e n 'a pas fait l ' éc lec t i sme. 
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» qu i s'est m o n t r é exc lus ivemen t c r i t ique et 

» h i s to r ique . Voi lŕ la pos i t ion p h i l o s o p h i q u e 

» d o n t il nous faut s o r t i r ; v i enne m a i n t e n a n t 

» u n e ph i l o soph ie n o u v e l l e et na t i ona l e qui 

» p a r t e d u sein de la société française, de ses 

» besoins , et q u i , ŕ la fois m é t a p h y s i q u e , sociale 

» e t p r a t i q u e , nous condu i se vers l ' avenir . Car 

» il est b ien r e m a r q u a b l e q u e tou te s les ph i lo 

» sophies de l 'h is to i re q u e nous connaissons 

» sont m u e t t e s s u r la n a t u r e d u b u t vers lequel 

» g rav i t e l ' h u m a n i t é . Ce si lence n e se ra  t  i l pas 

» r o m p u ? L ' a t t en te est universe l le . » 

Depu i s le j o u r oů j ' é c r iva i s ces m o t s * , u n e 

nouve l l e a n n é e d 'é tudes et de réflexions a raf

fermi p o u r m o i ce t te convic t ion : q u e les scien

ces h i s to r iques et ph i losoph iques de n o t r e s ič

cle t e n d a i e n t ŕ revęt i r u n ca rac tč re qu i l eu r fűt 

v é r i t a b l e m e n t p r o p r e , aprčs avoi r p a r c o u r u cer

ta ines phases q u ' o n p o u r r a i t cons idé re r c o m m e 

des p r é l im ina i r e s u t i les , mais épuisés . L 'b i s to i re 

* Globe  du  14  octobre  1830.  Depuis  le  13 novembre  de  la  męme 
annιe,  jour  oů  je  partis  pour  l'Italie,  j'ai  cessι  de  concourir  ŕ  la 
rιdaction  de ce  journal. 
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de la ph i losoph ie en F r a n c e p e n d a n t ces qu inze 

de rn i č r e s a n n é e s conf i rme ce l te p r é s o m p t i o n . 

J e puis p a r l e r sans e m b a r r a s des t r a v a u x c o n 

t e m p o r a i n s , c a r l eu r s mér i t e s a p p a r t i e n n e n t a u x 

pe r sonnes , l eu r s imper fec t ions et l e u r s ell ipses 

s u r t o u t ŕ l ' époque . 

Q u a n d M. Cous in e n t r e p r i t la r é f o r m e des 

é tudes ph i l o soph iques , l 'h is to i re de l a ph i lo so 

p h i e le p r é o c c u p a p l u s q u e la ph i lo soph ie 

m ę m e . C o m m e le t i t r e de sa c h a i r e lu i i m p o s a i t 

le devo i r de faire c o n n a î t r e le passé de la p h i 

losophie , il é ta i t c o n d u i t ŕ m e t t r e l ' é r u d i t i o n 

s u r le p r e m i e r p l a n . A s s u r é m e n t u n espr i t aussi 

d i s t i n g u é q u e le s ien n e p o u v a i t pas e x p l i q u e r 

les r évo lu t i ons des sys tčmes , t a n t anc i ens q u e 

m o d e r n e s , sans r a t t a c h e r son expos i t ion ŕ ce r 

t a ins p r inc ipes d i r i geans : m a i s é v i d e m m e n t 

l 'h is toi re é ta i t p lus forte q u e le sys t čme na i s 

s a n t d u professeur. De p lus , les é l é m e n s d e la 

théor i e q u e M. Cous in t r ava i l l a i t ŕ se r e n d r e 

p r o p r e , lu i é t a ien t n a t u r e l l e m e n t suggérés p a r 

la ph i lo soph ie a l l e m a n d e , d e r n i č r e express ion 

des systčmes e u r o p é e n s ; et lŕ enco re il é ta i t 

c o n t r a i n t d ' i m p o r t e r ce qu ' i l eű t dés i ré c réer . 
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C'est, pa r t agé e n t r e l 'h is toire et les velléités 

d 'un sys tčme p e r s o n n e l , que M. Cousin a d ű né 

cessa i rement var ie r d a n s l 'esprit de la m é t h o d e 

de son e n s e i g n e m e n t . Ainsi , de 1819 ŕ 1820, 

il c o m m e n t a i t la ra ison p r a t i q u e de Kan t dans 

u n espr i t l ibéra l q u e vivifiaient les doc t r ines 

de F i c h t e , et q u i lui va lu t l ' h o n n e u r de voir 

ses cou r s suspendus pa r u n e décision min is té 

r ie l le . E n 1826, d a n s la préface d o n t il fit p r é 

céder ses Fragmens philosophiques, il t en ta de 

fo rmu le r u n s y s t č m e ; ma i s é v i d e m m e n t les i n 

sp i ra t ions de Sche l l ing et de Hegel, qu ' i l venait 

d e qu i t t e r , le p o u r s u i v i r e n t d a n s cet te r é d a c 

t i o n . E n 1828, le savan t professeur déve loppa 

ŕ p e u prčs le m ę m e fond, ma i s sur des d i m e n 

sions p lus la rges , d a n s son Introduction à l'his-

toire de la philosophie : e n t i č r e m e n t dans les 

voies d u réa l i sme d e Ber l in , il éleva l 'his toire 

ŕ la vér i té a b s o l u e ; en 1829, il identifia com

p l č t e m e n t la ph i losoph ie avec l 'h is to i re de la 

ph i l o soph ie . Dans la préface de sa t r a d u c t i o n 

d u m a n u e l de T e n n e m a n n , il s 'expr ima ainsi , 

en a n n o n ç a n t q u e son vśu bien réfléchi é ta i t 

que l 'éclectisme servî t de g u i d e ŕ la phi loso

phie française du x«x e sičcle : 
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« L a ph i lo soph ie n ' a a u j o u r d ' h u i q u e l ' une d é 

» ces t ro is choses ŕ faire : 

« Ou a b d i q u e r , r e n o n c e r ŕ l ' i n d é p e n d a n c e , 

» r e n t r e r sous l ' a n c i e n n e a u t o r i t é , r e v e n i r a u 

» m o y e n âge ; 

» Ou c o n t i n u e r ŕ s 'agi ter d a n s le ce rc l e d e 

» sys tčmes usés q u i se d é t r u i s e n t r é c ip roque 

» m e n t ; 

» Ou enfin d é g a g e r ce qu ' i l y a de v ra i d a n s 

» c h a c u n d e ces sys tčmes , e t en c o m p o s e r u n e 

» p h i l o s o p h i e s u p é r i e u r e ŕ t o u s les sys t čmes , 

» q u i les g o u v e r n e tous en les d o m i n a n t t o u s , 

» q u i n e soi t p lus te l le o u te l le p h i l o s o p h i e , 

» m a i s la p h i l o s o p h i e e l l e  m ę m e d a n s son e s 

» sence e t son u n i t é . » 

Ainsi l 'h is to i re r a m e n a i t c o m p l č t e m e n t 

M. Cous in sous le j o u g , et il r evena i t ŕ la r e 

c o n n a î t r e c o m m e c o n t e n a n t l a p h i l o s o p h i e t o u t e 

faite. Il a déc l a r é t r o u v e r la vé r i t é p h i l o s o p h i 

q u e d a n s l ' équa t ion c r i t i q u e d e q u a t r e sys tčmes 

tels qu ' i l s se son t p r o d u i t s d a n s le passé, e t c'est 

ŕ ce p o i n t qu ' i l a laissé son e n s e i g n e m e n t . 
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Cette propos i t ion , q u e l ' é loquent professeur 

a étayée de tou te l ' au tor i té de son ta len t , n o u s 

a s emb lé devo i r ę t r e c o m b a t t u e , et nous avouons 

sans d é t o u r q u e l 'espri t de cet te ph i losoph ie d u 

d ro i t lu i est e n t i č r e m e n t con t r a i r e . 

L 'h i s to i re de la ph i lo soph ie i fest pas p lus la 

ph i lo soph ie q u e le passé n 'est le p résen t . 

La science de la m é d e c i n e et des m a t h é m a 

t iques n e consiste pas d a n s l 'h is toire de la méde

c ine e t des m a t h é m a t i q u e s . 

L 'h is to i re de la ph i lo soph ie ne sau ra i t ę t re 

q u ' u n e m é t h o d e p r é p a r a t o i r e ŕ la ph i l o soph ie 

o r ig ina le d ' u n e é p o q u e ; a u t r e m e n t il faudra i t 

e s t imer q u e le sičcle oů l 'on vit n 'a pas u n e pen

sée qu i lu i a p p a r t i e n n e . 

L 'éc lec t i sme, q u i g l ane p a r m i les d o c u m e n s 

q u e lui fourn i t l ' é rud i t ion , n e peu t j a m a i s ę t re 

q u ' u n e col lec t ion , et n o n pas u n systčme ; a u 

m i l i e u de ses r ichesses , il lui m a n q u e que lque 

chose , la vie. Mais, m ę m e avec cette i m m o b i 

l i té, l 'éclect isme n e sau ra i t ę t re u n dieu T e r m e , 

c'est p lu tô t u n e pal issade fragile qu ' i l faut se 
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h â t e r d 'en lever p o u r r e n t r e r d a n s le c h a m p de 

la phi losophie . 

I l n 'a é c h a p p é ŕ p e r s o n n e que , depu i s n o t r e 

d e r n i č r e révo lu t ion , différens sys tčmes , m o i n s 

l ' éc lect isme q u i a g a r d é le s i lence , se son t r enou 

velés ou produf t s p o u r la p r e m i č r e fois. L a p h i 

losophie c a t h o l i q u e s'est j e tée avec cou rage d a n s 

d ' é loquen tes po l émiques : a c c e p t a n t avec f r a n 

chise u n e s i tua t ion nouve l l e , e l le a séparé sa 

cause de celle d u pouvo i r po l i t ique , « d e m a n d é 

» la l iber té de conscience , ou la l i be r t é de r e 

» l i g ion , p l e i n e , u n i v e r s e l l e , sans d i s t i nc t ion 

» c o m m e sans p r iv i l čge ; e t p a r c o n s é q u e n t , en 

» ce q u i t o u c h e les ca tho l iques , la to ta le sépa 

» r a t i on de l 'Eglise et de l 'E ta t , s épa ra t i on éc r i t e 

» d a n s la C h a r t e , et q u e l 'E ta t et l 'Eglise d o i v e n t 

» e g a l e m e n t dés i re r *. » Si l e s b r i l l a n s éc r iva ins 

de cet te école p e u v e n t s 'affranchir sans r e t o u r 

de ce r t a ins r eg re t s s u r l ' anc ien o r d r e de c h o 

ses, s'ils p e u v e n t sauver l e u r p r o p r e i n d é p e n 

d a n c e de l 'obéissance d o n t ils c ro i en t devo i r se 

faire u n a r t ic le de foi, s'ils ne se b r i s e n t pas a u 

m ę m e écueil q u e Féne lon et d ' au t r e s c a t h o l i 

f Mélanges catholiques,  t.  I",  p. 1 2 ,  article de  M. de La Mennais
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ques é m i n e n s , d o n t l 'o r ig ina l i té a toujours été 

cons idérée c o m m e u n e hérés ie pa r le Va t i can , 

ils r e n d r o n t ŕ l eu r cause u n service qu i ne sera 

pas sans g lo i re , et d o n t l ' h o n n e u r est m ę m e i n 

d é p e n d a n t du succčs. Il est beau de se dévouer 

avec en thous i a sme ŕ la défense des c royances 

pa t e rne l l e s , il n e sera i t pas j u s t e q u e l 'esprit 

n o v a t e u r d u sičcle enve loppâ t toutes les in te l l i 

gences d a n s u n e espčce de presse et d ' e n r ô l e 

m e n t forcé ; la déser t ion complč te d ' u n e cause 

c o m p r o m i s e n ' a u r a i t r i en d ' h o n o r a b l e p o u r la 

n a t u r e h u m a i n e . Que lques j e u n e s gens d 'él i te 

mani fes ten t , d a n s la Revue européenne, des in

t en t ions p lus scient if iques, e t c o m p t e n t d a n s 

leurs r a n g s des ca tho l i ques célčbres , tels q u e 

MM. d 'Ecks te in et Baader . 

A côté d 'eux u n écr iva in h a r m o n i e u x et p u r , 

exi lé assis su r les r u i n e s de S ion , p l eu re le 

pas sé , ma i s sans a m e r t u m e , e t , dans la Vision 

d'Hèbal, se fait le p r o p h č t e é l o q u e n t d ' une t r ans 

fo rmat ion sociale d o n t il i gno re la n a t u r e . On 

p e u t v é r i t a b l e m e n t se r ep résen te r M. Ba l l anche 

c o m m e u n sage, l ib re de t ou t e a m b i t i o n , re t i ré 

d u m o n d e p o u r v ivre avec l ' h i s to i re , é t u d i a n t 
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les pages des Anna les h u m a i n e s avec u n e p r o 

fondeur na ďve , p e n s a n t p lus ŕ la pos tér i té qu ' ŕ 

ses c o n t e m p o r a i n s , h o m m e a n t i q u e , s 'é tant 

voué sans r e t o u r a u cu l t e des idées et d e la 

g r a n d e g lo i re . 

Cet te expans ion de la ph i losoph ie c a t h o l i q u e 

v ien t d ' a m e n e r r é c e m m e n t u n e mani fes ta t ion 

d u p r o t e s t a n t i s m e qu i , d a n s d e u x recue i l s p é 

r i od iques *, s emble vou lo i r a p p l i q u e r a u x i n 

t é rę t s soc iaux l 'espri t é v a n g é l i q u e . Nous s o u 

h a i t o n s c o r d i a l e m e n t ŕ cet te t en t a t i ve u n succčs 

efficace ; il y a de nos j o u r s u n b e a u c h a m p ou

ve r t a u r a t i o n a l i s m e c h r é t i e n . 

Mais l ' appar i t ion la p lus significative a é té 

sans con t r ed i t celle d u s a i n t  s i m o n i s m e . Ici j e 

dois p a r l e r d u sys tčme et de m o i  m ę m e ; il est 

n a t u r e l d e d o n n e r le pas a u x idées s u r q u e l q u e 

chose de p e r s o n n e l . 

La force d u s a i n t  s i m o n i s m e est d a n s la n o u 

v e a u t é et l ' o r ig ina l i té de ses doc t r i ne s é c o n o m i 

ques : s u r ce p o i n t il est pu issan t . Or, c o m m e il 

* Le Protestant  et le Semeur. 
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se proposa i t p o u r b u t d ' a m é l i o r e r la cond i t ion 

d u peuple , c o m m e il en t r o u v a i t en pa r t i e les 

moyens d a n s le p rog rč s de ses idées é c o n o m i 

ques , il ava i t , t a n t p o u r c o m p l é t e r son sys tčme 

q u e p o u r réal iser son dessein, d e u x voies ŕ c h o i 

sir. Il pouva i t fonder u n e école p h i l o s o p h i q u e , 

t rava i l le r ŕ m e t t r e d ' accord les a u t r e s sciences 

m o r a l e s avec les résu l ta t s de son économie p o 

l i t ique , c h e r c h e r a ins i ŕ conci l ier la p ropr i é t é 

et l ' i ndus t r i e , appe le r ŕ lui les espr i ts , et r e m e t 

t re ŕ l ' avenir de p lus ieurs années , et en t r e les 

m a i n s des g é n é r a t i o n s qu i a r r i v e r o n t b i en tô t 

a u m a n i e m e n t des choses , le soin d ' app l ique r 

ses ré formes . Il pouva i t aussi voulo i r de scendre 

i m m é d i a t e m e n t d a n s l ' a rčne e t d a n s la p r a t i 

q u e , p o u r c o m b a t t r e et t r i o m p h e r su r  l e champ, 

v ivre s u r le fond de ses idées sans s ' inquié ter de 

l ' a u g m e n t e r , ne p lus r ien c h e r c h e r , ma i s t o u t 

aff irmer, p r ę c h e r p l u t ô t qu ' ense igner , et déser

t e r la ph i lo soph ie p o u r t o u r n e r ŕ u n e m a n i č r e 

de re l ig ion . 

Le s a i n t  s i m o n i s m e pouva i t si b ien p r e n d r e 

l 'un ou l ' a u t r e de ces d e u x par t i s qu ' i l les a 

pr is tous les d e u x . Il s'est p a r t a g é en école p h i 
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l o soph ique et en école t h é o c r a t i q u e . E n ce m o 

m e n t la p r e m i č r e t r ava i l l e en s i lence, et sans 

voulo i r , s u i v a n t son express ion , t e n t e r l ' u su r 

pa t ion de l ' aveni r *, elle pou r su i t , avec u n e per

sévérance p le ine de foi, des é tudes d o n t u n e 

p u b l i c a t i o n r écen te , cou r t e , m a i s subs t an t i e l l e , 

doi t d o n n e r u n e h a u t e idée. L'école t h é o c r a t i 

q u e imi te de p lus en p lus l 'o rganisa t ion de l 'E

glise ca tho l i que , p r e n d de p lus en p lus les r é 

min i scences de De Mais t re p o u r des i n s p i r a t i o n s 

nouve l les , et c o n t i n u e de se p r o d u i r e c o m m e 

a p p o r t a n t u n e r évé la t ion p o u r p r i n c i p e , e t u n e 

révo lu t ion sociale p o u r conséquence . 

Les j o u r n é e s de j u i l l e t o n t b e a u c o u p c o n t r i 

b u é ŕ p réc ip i t e r l ' a l lu re de l 'école t h é o c r a t i q u e . 

Q u a n d je r e n c o n t r a i p o u r la p r e m i č r e fois les 

s a i n t  s i m o n i e n s , c 'était d a n s les p r e m i e r s j o u r s 

d ' aoű t i 83o . Dans ces m o m e n s t r o p cou r t s d 'a l 

légresse et d ' espérance , t o u t le m o n d e se c o n 

naissa i t e t se p a r l a i t ; j e t r o u v a i chez les d i sc i 

ples d e S a i n t  S i m o n l ' a r d e u r la p l u s g é n é r e u s e ; 

ils m e p ressč ren t de l i re et d ' é t ud i e r l e u r d o c 

* Lettre d'un disciple de la science nouvelle,  p.  11. 
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t r i ne , m ' a p p o r t č r e n t leurs l ivres. Je n 'ai j a m a i s 

refusé d ' a p p r e n d r e q u e l q u e c h o s e ; d 'a i l leurs 

l eu r e n t h o u s i a s m e pla isa i t au m i e n , et puis en

t re j e u n e s gens la fami l iar i té est p r o m p t e : 

«  Mihi  mens  juvenali  ardebat  amore 
i/Compellare  virum,  et  dextrae conjungere dextram » 

Dčs q u e la C h a r t e de i 8 3 o eu t r e n o u v e l é le 

p r inc ipe cons t i tu t i f de la société française, il 

é ta i t u r g e n t q u e les sciences p h i l o s o p h i q u e s et 

po l i t iques remisssent les théor ies a u n iveau des 

faits accompl i s . Du m o i n s cet te pensée s 'em

p a r a fo r t emen t de m o i ; il m e s e m b l a i t q u e la 

j eunesse , q u e son âge éca r ta i t enco re des affai

res , deva i t r e t r e m p e r ses é tudes et ses idées , 

penser , p o u r m i e u x ag i r p lus t a r d ; j ' e s t ima i s 

encore q u e , si les espr i ts j e u n e s et actifs se r a l 

l i a ien t en u n faisceau, ce t te associat ion des i n 

te l l igences qui deva i t se t en i r les por tes o u v e r 

tes et ne pas ę t r e u n e coter ie , accé lé re ra i t les 

p rog rč s nécessa i res . Nous déba t t i ons ces poin ts , 

les s a i n t  s i m o n i e n s et mo i , dans nos en t re t i ens . 

Mais j ' é t a i s p r éoccupé de la science, eux de la 

p ra t i que i m m é d i a t e ; m o i de la p h i l o s o p h i e , 

eux d ' u n e en t r ep r i s e de r e l ig ion . N é a n m o i n s 
1. 2 
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ils e n t r a i e n t assez d a n s m o n po in t d e v u e e t 

m e pressa ient d e m'associer ŕ l eu r s efforts p o u r 

t r ava i l l e r m o i  m ę m e a u b u t q u e je m e p r o p o 

sais. J 'y consent i s t r o p p r o m p t e m e n t , c a r , u n e 

fois e n t r é d a n s la société s a i n t  s i m o n i e n n e , j e 

ne respi ra is p lus ŕ l 'aise sous la r e sponsab i l i t é 

d 'une r e l ig ion nouve l l e : j e t r ouva i enco re q u e l 

ques paroles d a n s d e u x ou t rois conférences 

p h i l o s o p h i q u e s ; ma i s , en ass is tant p a r m i les 

s a i n t  s i m o n i e n s ŕ l eurs p réd ica t ions , j ' é t a i s h é 

r é t i q u e , e t j e senta is q u e j a m a i s ŕ l eu r c h a i r e 

j e n e t rouve ra i s u n e paro le pu i s san t e . Cet te 

gęne d 'espr i t et d ' â m e n e p o u v a i t d u r e r . J e r é 

solus d e m e r e t i r e r en s i lence et d e m ' é l o i g n e r 

avec r ap id i t é . J ' a n n o n ç a i u n soir m o n d é p a r t 

ŕ u n p a r e n t qu i m 'es t che r , et le l e n d e m a i n j ' é 

tais s u r l a r o u t e d e Lyon , ap rč s avoi r c h a r g é 

u n d e mes a m i s , q u e s u r p r i t la p r o m p t i t u d e d e 

m a réso lu t ion , de m ' e x p é d i e r ŕ Marse i l le u n 

passepor t p o u r l ' I ta l ie . J ' oub l i a i b i en tô t la r e l i 

g ion nouvel le s u r ce t h é â t r e de l 'h i s to i re e t d e 

l ' a r t ; il y ava i t p o u r m o i q u e l q u e c h a r m e ŕ 

passer d u fracas de ju i l l e t a u s i lence d u F o r u m . 

Voilŕ t ou t e l 'h is to i re . Je n 'eusse j a m a i s songé 
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ŕ con te r ici ces pet i tes c i rcons tances , sans la 

pub l i c i t é q u e les s a i n t  s i m o n i e n s o n t d o n n é e , 

j e n e sais p o u r q u o i , ŕ m o n adhés ion et ŕ m a 

r e t r a i t e . On p e u t tous les j ou r s se r é u n i r ŕ u n e 

conférence , ŕ u n e société, e t se re t i re r , si l 'on 

aperço i t des causes g raves de d i s sen t imen t . Les 

s a i n t  s i m o n i e n s o n t i m a g i n é de r é p a n d r e qu ' en 

m ' é l o i g n a n t d ' eux j ' a v a i s cédé aux sugges t ions 

de l ' ami t ié ; j ' a v o u e r a i s n o n  s e u l e m e n t sans 

pe ine , ma i s avec jo ie , cet te inf luence, si elle eű t 

exis té : ma i s p e r s o n n e n 'a pris p a r t ŕ m a déter

m i n a t i o n ; seul j ' ava i s a b o r d é le s a in t  s imo

n i s m e , j ' e n ai pr i s congé seul : des i n t en t ions 

généreuses m ' a v a i e n t a t t i r é , la so l idar i t é insou

t e n a b l e d ' u n e doc t r i ne b i g a r r é e oů se t r o u v e n t 

accouplés De Mais t re et B e n t h a m , l e mys t ic i sme 

et l ' é conomie p o l i t i q u e , m ' i n sp i r a la pensée 

de r e p r e n d r e m a l iber té . Concevoir et exécu te r 

ce t te réso lu t ion fut p o u r moi m ę m e chose . Il y 

a q u e l q u e t emps , les s a i n t  s i m o n i e n s o n t j u g é 

c o n v e n a b l e de m 'adresser q u e l q u e s in jures , e t 

m ' o n t a r r a c h é , a u mi l i eu d e mes é tudes , u n e 

c o u r t e e t vive r éponse . Il est sans d o u t e t r č s 

flatteur p o u r m o i q u e ces mess ieurs a i en t é té 

assez sensibles ŕ m a r e t r a i t e p o u r faire succéder 
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aux éloges d o n t ils m ' a v a i e n t e n v i r o n n é , des 

invect ives d'assez m a u v a i s goű t . Ils a u r a i e n t d ű 

se r appe le r s e u l e m e n t q u e j e ne l e u r dois r i en , 

et qu ' i l s m e do iven t q u e l q u e chose ; ca r ils o n t 

explo i té m a présence p a r m i eux , c a r j e n ' a i pas 

peu c o n t r i b u é ŕ l e u r o u v r i r les co lonnes d u 

Globe et ŕ t o u r n e r l ' a t t en t ion de p lus i eu r s s u r 

l e u r école . 

Mais laissons ces misčres p o u r n e p lus p a r l e r 

q u e des in té rę t s g é n é r a u x de la p h i l o s o p h i e . La 

science de la légis la t ion d e v i e n t p lus i m p o r 

t a n t e q u e j a m a i s p o u r la F r a n c e ŕ u n e é p o q u e 

oů toutes les cond i t ions de la soc iabi l i té son t 

p o u r ainsi d i re révisées. 

Fśderis  sequas 
Dicamus  leges. 

Il est nécessaire q u e le pays q u i a l ' in i t i a t ive 

d a n s les r évo lu t ions , n e soit pas m é d i o c r e d a n s 

la conna i s sance des lois sociales . 

Appelé ŕ u n e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r p a r u n 

g o u v e r n e m e n t l ib re e t n a t i o n a l , j e deva is défi

n i r la n a t u r e d e la l ég i s la t ion , son b u t , poser 

t ou te s les ques t ions , c o n t r i b u e r ŕ en r é s o u d r e 
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que lques unes , m e t t r e en sai l l ie que lques p r i n 

cipes d i r i geans , et p lace r la science des lois a u 

cen t re du m o u v e m e n t de la ph i losoph ie e u r o 

p é e n n e . C'est a ins i du m o i n s que j e conçus m a 

t â c h e . Un p r e m i e r essai m ' e n facil i tait u n peu 

l ' a ccompl i s semen t . Déjŕ, d a n s u n ouvrage in t i 

tu l é : Introduction générale à l'Histoire du Droit, 

j ' ava i s essayé de t r ace r u n e t h é o r i e d u d ro i t 

positif, et de d é m o n t r e r q u e le d ro i t subsis te ŕ 

la fois p a r l ' é lément p h i l o s o p h i q u e et l ' é l émen t 

h i s t o r ique : j ' ava i s , d e ce po in t de vue , écr i t 

u n e h i s to i r e de la j u r i s p r u d e n c e en E u r o p e 

depu i s le x n e sičcle j u s q u ' ŕ nos j o u r s , et t i ré 

d e ce t a b l e a u des ense ignemens et des c o n s é 

quences . Cet te i n t r o d u c t i o n é ta i t a n i m é e d ' une 

pensée spéc i a l emen t scientif ique : m o n dessein 

é ta i t s u r t o u t d'y m o n t r e r le p rogrčs et le ca 

r ac t č r e t a n t h i s t o r ique q u e ph i l o soph ique de la 

j u r i s p r u d e n c e e u r o p é e n n e . Les ph i losophes n 'é

t a i e n t pas oubl iés , ma i s les ju r i sconsu l t e s y p r i 

m a i e n t : a insi l ' un i t é d u p l a n ava i t exigé que 

j e laissasse d a n s l ' o m b r e la f igure de Hobbes 

p o u r n e p e i n d r e q u e Gro t ius , Rousseau p o u r 

m i e u x faire ressor t i r Montesqu ieu : c 'était u n 

essai d 'h i s to i re ph i l o soph ique de la j u r i s p r u 
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d e n c e , et non pas u n e ph i l o soph ie d u d ro i t , 

d o n t je r eme t t a i s la t en t a t i ve ŕ u n e a u t r e é p o 

q u e , a u j o u r d ' h u i a r r i vée . 

On t r o u v e r a le p lan de la ph i l o soph ie d u d r o i t 

que j e p résen te a u j o u r d ' h u i au p u b l i c , d a n s le 

p r e m i e r c h a p i t r e de l ' ouvrage , j e n ' en t r a c e r a i 

pas de n o u v e a u l 'esquisse : j e d i ra i s e u l e m e n t les 

i n t e n t i o n s qu i m ' o n t d i r igé . 

J 'a i dés i ré d ' a b o r d m e t t r e su r le p r e m i e r p l a n 

la pu issance et la d ign i t é de la pensée h u m a i n e , 

m o n t r e r d a n s l 'espri t h u m a i n la ra i son des c h o 

ses et c é l éb re r Dieu p a r l ' h o m m e . C'est m a foi 

la p lus i n t i m e q u e l ' h o m m e ne p e u t ę t r e g r a n d 

et fort q u e p a r la consc ience é n e r g i q u e de t o u t 

ce qu ' i l p e u t ; qu ' i l est c o n s t a m m e n t a p p e l é , 

d a n s sa l u t t e de tous les j o u r s , ŕ ę t r e v o l o n t a i r e ; 

que , d a n s ce sičcle q u i se d é b a t p o u r s ' en fan 

te r l u i  m ę m e , et q u i pe rce déjŕ de t o r r e n s de 

l u m i č r e les n u a g e s qu i d i spa ra i s sen t de p l u s en 

p l u s p o u r n o u s en laisser vo i r et la face et la 

c ime , l ' h o m m e ne r e v i e n d r a ŕ l ' in te l l igence effi

cace de la P r o v i d e n c e q u e pa r sa p r o p r e l i be r t é , 

de la re l ig ion que p a r la ph i l o soph ie , d e Dieu 
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q u e pa r l u i  m ę m e , de la vér i té que pa r la force. 

E h ! q u e se ra i t la vie , si ce n 'est pense r e t v o u 

lo i r? A u t r e m e n t p o u r q u o i l 'espčce h u m a i n e «ne 

se donne ra i t  e l l e pas r e n d e z  v o u s d a n s les calés 

d e Cons tan t inop le , p o u r y bo i re l ' op ium ŕ longs 

t r a i t s , et p o u r t rouve r le n é a n t d a n s ces vo luptés 

m o r t e l l e s ? 

J e dés i ra is ensu i t e , m ę m e d a n s u n essai p h i 

lo soph ique , m ' a u t o r i s e r d e l 'h is toire . N o n  s e u 

l e m e n t je l 'ai appe lée ŕ m o n a ide le p lus s o u 

v e n t q u e j ' a i pu , ma i s j ' a i consacré u n e des 

pa r t i e s d e cet o u v r a g e ŕ t r ace r la sui te d i rec te 

d e son évo lu t i on . L 'h i s to i re a é té t r o p souven t 

c o m m e n t é e p a r les regre ts d u passé ou pa r u n e 

é r u d i t i o n a p a t h i q u e ; il faut se h â t e r d e la r a l 

l ie r ŕ la m a r c h e de no t r e sičcle, p o u r lequel el le 

n e s au ra i t ę t r e u n b a g a g e inu t i l e des t iné ŕ e m 

b a r r a s s e r sa c o u r s e ; el le i n d i q u e les rou tes déjŕ 

p a r c o u r u e s ; plurimiperlransibunt, et augebitur 

scientia. 

Ce n ' é t a i t p a s s i m p l e m e n t l 'h is toi re de c e r 

ta ines r évo lu t ions po l i t iques qu ' i l m e fallait 

esquisser, mais aussi l 'h is toi re des p r inc ipa les 
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théor ies qu i se son t p r o d u i t e s s u r le p r o b l č m e 

d e la sociabi l i té h u m a i n e . J 'avais , dansYlnlro-

duction, fait c o n n a î t r e les j u r i s c o n s u l t e s ; il m e 

res ta i t ŕ app réc i e r les t r a v a u x des ph i losophes , 

m a i s s e u l e m e n t les t r a v a u x efficaces des g r a n d s 

h o m m e s . Il n ' e n t r a i t n i d a n s m o n b u t , n i d a n s 

m o n p l a n , d e m ' a r r ę t e r ŕ cons idé re r c e r t a ine s 

cur ios i tés l i t t é ra i res et b i b l i o g r a p h i q u e s ; j e n e 

pour su iva i s q u e le spectacle d u gén i e u t i l e ŕ 

l ' h u m a n i t é . Ainsi on ne t r o u v e r a , d a n s ce t te 

Philosophie du Droit, ni l 'analyse de YUtopie 

d e T h o m a s Morus , ni cel le de YOceana cTHar

r i n g t o n , n i celle de la Cité du Soleil de C a m 

p a n e l l a ; j e n 'a i pas n o n p lus , d a n s u n e é p o q u e 

p lus r a p p r o c h é e de n o u s , r a p p e l é l ' e s t i m a b l e 

Essai sur l'histoire de la société civile, p a r F e r 

gusson* . P o u r q u o i ? p a r c e q u e ces o u v r a g e s 

n ' o n t exe rcé a u c u n e in f luence s u r le t e m p s q u i 

les a vus n a î t r e . C'est a ins i q u e d a n s le Musée 

du Capi to le j e m e suis a r r ę t é d a v a n t a g e d e v a n t 

le b u s t e de M. B r u t u s , de T h u c y d i d e ou d 'A

l e x a n d r e , q u e d e v a n t celui de D i d i u s J u l i e n o u 

de Pescen ius Niger . II ne suffit pas d ' avo i r vécu , 

* An E.ssay ut the history of civil Society,  by  Adams  Fcrgusson. 
The  fiftii  ιdition  London,  1782. 
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écr i t ou régné , p o u r mér i t e r , c o m m e disai t Na

poléon aprčs Marengo , une demi-page dans une 

histoire universelle*. 

Je crois avoi r recuei l l i que lques avantages 

du secours q u e m'a p rę t é l 'h is toire , t a n t pol i t i 

q u e q u e p h i l o s o p h i q u e . P lus ieurs théor ies en 

sont devenues p lus sensibles et p lus n e t t e s ; j e 

p o u r r a i s c i te r la p ropr ié té , écla i rc ie p a r le réc i t 

des révo lu t ions qu 'e l le a s u b i e s ; l ' éduca t ion , 

p lus claire d a n s les app l i ca t ions de P l a t o n , d 'A

r is tote ou de R o u s s e a u ; ma i s j e s igna lera i s u r 

t o u t la théor ie de la souvera ine té , q u e j ' a i p u 

b i en m i e u x définir en cons idé ran t la r évo lu t ion 

f r ança i se , et les théor i e s con t r ad i c to i r e s de 

Rousseau et de De Mais t re , q u e si j e l 'eusse 

posée à priori dčs le d é b u t de cet te P h i l o s o p h i e 

du Droi t . J 'avais ŕ c ś u r de m e t t r e le p r inc ipe 

de la souvera ine té na t iona l e h o r s de tou te con

t roverse , et j e l 'a i ( réservé p o u r le faire sor t i r p lus 

l u m i n e u x et p lus vif de l ' épreuve d e l 'h is toi re et 

d e la p o l é m i q u e . 

*  Le premier  consul,  revenant  ŕ Paris  aprθs  Marengo,  rιpondait 
ŕ  son  secrιtaire,  qui  le  complimentait  sur  la  maniθre  dont  il  ve
nait  de  travailler  ŕ  son  immortalitι  : Si je m'arrêtais là, je n'au-
rais pas une demi-page dans une histoire universelle. 
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J ' avoue q u e j ' a u r a i s m a n q u é m o n dessein si 

sous la var ié té des objets on n e sen ta i t pas quel 

q u e su i te et q u e l q u e u n i t é d a n s la pensée . L 'a 

r id i té n 'est pas la r i g u e u r . Qu 'a g a g n é P u f e n d o r f 

en éc r ivan t des Élémens de Jurisprudence uni-

verselle s u i v a n t la m é t h o d e des géomčtres. ' il 

n ' a t i ré d e ce p rocédé q u ' u n l ivre sec et i g n o r é . 

L ' o u v r a g e q u e j e p résen te a u p u b l i c est le 

r ésu l t a t d u cour s q u e j ' a i professé a u Col lčge 

de F rance , d a n s le semes t re d 'é té d e 1831 j m a i s 

il n 'es t pas le cou r s l u i  m ę m e . J 'a i r e fondu c o m 

p l č t e m e n t d a n s le s i lence d u c a b i n e t les i m p r o 

visa t ions de la c h a i r e , m e r a p p e l a n t ce t te pa ro le 

d e Buffon, q u e ceux qui écrivent comme ils par-

lent écrivent mal. J e ne sais q u e l effet p r o d u i r a 

s u r l 'espri t d u l e c t e u r ce m é l a n g e de d i c t i o n et 

d ' é c r i t u r e p r o d u i t p a r la p l u m e e t la p a r o l e . 

S'il veu t le cons idé re r c o m m e u n l iv re , il s e ra 

p lus s é v č r e ; s'il veu t le cons idé re r c o m m e u n 

cours , il se ra p l u s i n d u l g e n t : j e m ' a b a n d o n n e 

ŕ sa m e r c i . J e n 'ai pas le c o u r a g e d e d é f e n d r e 

la forme de cet essai. Si n o u s v iv ions d a n s u n e 

époque de repos et de s tab i l i té , c o m m e a u d i x 

sep t i čme sičcle, d a n s les longs et m a j e s t u e u x 
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loisirs d u r č g n e de Lou i s X I V , oů l 'art d 'écr i re 

s ' incorpora i t avec l ' h o m m e , occupa i t t ou t e l a 

vie, oů u n l ivre é ta i t u n e des t inée , j ' a u r a i s sans 

d o u t e é l abo ré l e n t e m e n t le sujet q u e j 'a i 

c h o i s i ; m a i s , d a n s u n t e m p s oů la pensée de 

l ' h o m m e est p o u r ainsi d i r e c o n d a m n é e c h a q u e 

m a t i n ŕ l 'oubl i des objets qu 'e l le ava i t considérés 

la veil le, peu t on exiger de q u e l q u ' u n de s 'as

sujet t i r ŕ des discipl ines a c a d é m i q u e s , de l imer 

ses mots , d 'att ifer ses ph ra ses e t d e p o m p o n n e r 

ses p é r i o d e s ? 

Ę t r e u t i l e , si p e u q u e ce soit, voi lŕ ce qu i i m 

p o r t e . Le m o n d e est d e v e n u c o m m e u n vaste 

F o r u m oů c h a c u n peu t ouv r i r l 'avis qu ' i l croi t 

a v a n t a g e u x ; s'il a ra ison, l ' assemblée le r écom

pense p a r que lques m i n u t e s d ' a t t e n t i o n ; s i n o n , 

on ne p rę t e pas l 'orei l le et o n passe ŕ l 'ordre 

d u jou r . 

L ' h u m a n i t é et la pa t r i e , voilŕ les d e u x objets 

r a i sonnab le s de passions éne rg iques , et ce n 'est 

pas ici le cas d ' app l ique r ce t te paro le qu'on ne 

saurait servir deux maîtres à la fois. 

Les na t i ons do iven t se d o n n e r la m a i n pa r 
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l eu r s g r a n d s h o m m e s ; p lus elles son t douées 

d ' une or ig ina l i t é f ranche et d ' u n ca rac t č re d i s 

tinctif, p lus elles peuven t , sans d a n g e r e t avec 

u n vrai profit, s ' abouche r e n t r e elles, é c h a n g e r 

leurs idées c o m m e leurs r ichesses , et u n i r l 'es

p r i t cosmopol i te a u gén ie na t i ona l . C'est a ins i 

qu 'e l les se c o m p l č t e n t les u n e s les a u t r e s , e t 

c o n t r i b u e n t , pa r l e u r u n i o n c o m m e pa r la 

g u e r r e , aux p rogrčs de l ' h u m a n i t é : elles s 'abor

d e n t et se vis i tent avec les a r m e s ; pu is , p e n 

d a n t la pa ix , el les a p p r e n n e n t ŕ se c o n n a î t r e et 

ŕ s 'a imer . 

Ainsi o n t fait la F r a n c e e t l 'A l l emagne . L e u r 

l u t t e a été l o n g u e et a c h a r n é e ; Napo léon o c c u p a 

m i l i t a i r e m e n t la cap i t a l e d u g r a n d F r é d é r i c , 

les g r e n a d i e r s français t i n r e n t g a r n i s o n d a n s 

la p a t r i e de K a n t ; et l ' i l lus t re c o n t i n u a t e u r d u 

p h i l o s o p h e de K ś n i g s b e r g , le s to ďque F i c h t e , 

e n f l a m m a de ses h a r a n g u e s p h i l o s o p h i q u e s la 

j eunesse a l l e m a n d e , q u i p a r t i t p o u r n o u s d e 

m a n d e r b i en tô t , d a n s les p la ines de C h a m p a 

gne , c o m p t e d ' I éna et d 'Auster l i tz . La pa ix v i n t 

enfin s ' e n t r e m e t t r e e n t r e les d e u x peup le s q u i 

s 'é ta ient j o i n t s s u r les c h a m p s d e ba t a i l l e et 

d a n s leurs capi ta les . 
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P e n d a n t que lques a n n é e s , on s ' examina en 

s i l e n c e ; les viei l les h a i n e s m u r m u r a i e n t e n 

c o r e ; elles e x p i r č r e n t enfin. U n e es t ime réci 

p r o q u e v in t o u v r i r les espr i t s et les cśurs ŕ des 

idées plus larges , ŕ des s en t imens b ienve i l lans . 

Les d e u x pays é c h a n g č r e n t a lors les résu l ta t s 

de leurs de rn ič re s q u a r a n t e années . La F r a n c e 

ava i t eu sa r évo lu t ion et offrait ŕ nos voisins 

des leçons d 'h is to i re toutes vives et tou tes con

t e m p o r a i n e s ; l 'A l lemagne é ta i t p a r v e n u e ŕ l 'âge 

d 'o r de sa l i t t é r a tu re et de son in te l l igence : sa 

ph i losoph ie , son é rud i t i on et sa poésie a p p e 

l a i en t nos r e g a r d s ; n o t r e cur ios i té fut v ive , té

m o i n la t r a d u c t i o n des chefs d 'śuvre de nos 

voisins, de Schi l ler , de Goethe , de Creuzer , de 

Herder , de Heeren , d e N i e b u h r et de Savigny. 

T o u t cela fut nécessaire et bon ; l 'Al lemagne 

ne perd i t pas son gén ie na t iona l en prof i tant de 

nos leçons po l i t iques ; la F r a n c e n 'oub l i e ra pas 

sans d o u t e la g lo i re e t l ' o r ig ina l i té de sa l i t t é 

r a t u r e , p o u r avoi r puisé quelquefois aux sources 

de l ' é rud i t ion a l l e m a n d e . C o m m e les héros 

d ' Hom čre , les d e u x peuples é changea i en t leurs 

a r m e s , ma i s ils g a r d a i e n t leurs d ieux d o m e s 

t i q u e s . 
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Depuis la r évo lu t ion de i 85o , l 'A l l emagne a 

passé ŕ n o t r e éga rd de l ' a d m i r a t i o n ŕ la d é 

fiance. Aprčs s 'ętre é m u e avec e n t h o u s i a s m e au 

spectacle de n o t r e é m a n c i p a t i o n , elle a c r a i n t de 

voir de n o u v e a u la F r a n c e se d é b o r d e r s u r e l le , 

avec ses ba t a i l l ons e t ses idées. Sans d o u t e , il 

v i e n d r a , le j o u r oů n o u s p o u r r o n s r e d e m a n d e r 

t o u t ce q u i doi t nous a p p a r t e n i r s u r les r ives 

d u R h i n ; m a i s l 'A l lemagne n e do i t pas c o n 

fondre cet te pensée n a t i o n a l e avec les folies d e 

la cheva le r i e e r r a n t e . Nous n ' avons j a m a i s eu le 

dessein d 'a l le r c h e v a u c h e r ŕ t r ave r s ses p o p u 

la t ions et ses vi l les, en y d i s t r i b u a n t des rece t tes 

de r é fo rme sociale. Nous avons p o u r ce t te g r a n d e 

n a t i o n le respect q u e nous r é c l a m o n s p o u r nous 

m ę m e s ; p o u r el le , c o m m e p o u r n o u s , n o u s vou

lons l ' i n d é p e n d a n c e de la pensée , et n o u s la i s 

sons ŕ son gén ie le soin de son p r o p r e b o n h e u r . 

Ce n 'es t pas , c o m m e j e l'ai écr i t d a n s le cou r s 

de ce l ivre *, « ce n 'est pas ŕ u n e n a t i o n aussi 

» o r ig ina l e e t aussi g r a n d e de r i en copier , pas 

» m ę m e la F r a n c e . E l l e n e n o u s cop ie ra p a s ; 

)> mais , en v e r t u d ' e l l e  m ę m e , de sa p r o p r e pen

*  Tome 2. 
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i> sée, de sa p r o p r e ph i losoph ie , nous pouvons 

» l ' a t t end re ŕ des conséquences pol i t iques . 

» A l o r s , q u a n d les t e m p s se ron t a r r i vé s , elle 

» c o m p r e n d r a les r é v o l u t i o n s , elle les j u g e r a 

» avec p lus d ' i n d u l g e n c e , elle app réc i e r a la 

» F r a n c e m i e u x p e u t  ę t r e qu 'e l le n e le fait a u 

» j o u r d ' h u i . » 

C'est sans le m o i n d r e e m b a r r a s q u e je m e suis 

tou jours e x p r i m é su r le m é r i t e de ses j u r i s con 

sul tes , de ses ph i losophes et de ses h i s tor iens : 

j 'ai d i t sans d é t o u r ce q u e j ' a i c ru vra i : m a 

h a u t e e s t ime p o u r les t r a v a u x de la j u r i s p r u 

d e n c e h i s t o r ique , ou p o u r des spécula t ions m é 

t a p h y s i q u e s , n ' a pas étouffé ( je l ' e spč re , d u 

m o i n s ) l ' i ndépendance de l 'espri t n a t i o n a l . 

L 'Al l emagne , d a n s u n c o u r t espace de t e m p s , 

v i en t de p e r d r e N i e b u h r et Hegel . Le p r e m i e r 

r ep ré sen ta i t ce q u e l ' é rud i t ion h i s to r ique a de 

p lus i n d i v i d u e l , de p lus vif et de p lus dé l i é ; le 

second , ce q u e la pensée a de plus sys t éma t ique 

et de plus abs t r a i t . J 'ai essayé l ' appréc ia t ion d u 

gén ie de ces d e u x h o m m e s au m o m e n t m ę m e 

oů c h a c u n d 'eux d ispara issa i t . J'ai par lé avec 
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u n e a d m i r a t i o n p resque sans réserve de l 'histo

r i en , de cet h o m m e d ' u n e science si p ro fonde 

et si na ďve , et q u i a s emb lé p r e n d r e soin l u i 

m ę m e de ca rac té r i se r la c a n d e u r de son é r u d i 

t ion d a n s u n e l e t t re qu ' i l m 'éc r iva i t q u e l q u e s 

mois a v a n t sa m o r t : « U n e chose qu ' i l m ' i m 

» por t e s u r t o u t de vo i r r e c o n n u e , c'est q u e m o n 

» b u t est de c o m m u n i q u e r a u x lec teurs la 

» m ę m e c e r t i t u d e d o n t j e suis péné t r é . Le l ivre 

» do i t c o n v a i n c r e pa r l u i  m ę m e celui qu i s 'en 

» occupe de b o n n e foi. Il n 'y a pas u n m o t q u i 

)> ne soit m i s aussi e x a c t e m e n t q u e pos s ib l e , 

» pa rce qu ' i l e x p r i m e u n e vue et u n e c o n v i c 

» t ion d o n t j e suis p é n é t r é : r ien n 'est p lus i n 

» j u s t e q u e de m ' a t t r i b u e r le dés i r des p a r a 

» doxes . » Le c h a p i t r e q u e j ' a i consacré ŕ Hegel 

é ta i t e n t i č r e m e n t i m p r i m é q u a n d le b r u i t d e sa 

m o r t est p a r v e n u ŕ Pa r i s . Cet te t r i s t e nouve l l e 

n ' a u r a i t pas c h a n g é m a conv ic t ion ph i loso

p h i q u e , ma i s elle m ' e ű t suggé ré d ' au t r e s p a 

ro les . C o m m e n t n e pas voi r s ' évanou i r u n e i n 

te l l igence aussi pu i s san te q u e celle d u professeur 

de Ber l in , sans u n e d o u l e u r m ę l é e de r e s p e c t ? 

Si q u e l q u e s  u n e s des p e r s o n n e s q u i r é v č r e n t sa 

m é m o i r e et sa d o c t r i n e se s en t a i en t blessées de 
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la vivaci té de la ré fu ta t ion , j e désavoue t o u t ce 

q u e m a discuss ion p e u t avoi r de t rop i m p é 

tueux . Je n e saura is vou lo i r passer sans m ' i n 

c l iner d e v a n t la t o m b e d ' u n h o m m e i l lust re 

d o n t le p r e m i e r en F r a n c e j ' a i p r o n o n c é le n o m 

et fait c o n n a î t r e q u e l q u e s idées , m a i s en lui en 

r e n v o y a n t la g loi re . D 'a i l leurs r ien de ce q u i 

t i en t ŕ l 'A l l emagne ne p e u t ę t re pa r m o i t r a i t é 

avec u n e indifférence légčre ; j e ne puis oub l i e r 

la b ienve i l l ance co rd ia l e avec l aque l le ses p lus 

célčbres j u r i s c o n s u l t e s , les G a n s , les Mi t te r 

ma ie r , les Savigny, o n t accuei l l i mes p r e m i e r s 

t r a v a u x ; il n 'y a pas de d i s sen t imen t q u i puisse 

effacer ces souven i r s . 

L 'espr i t cosmopol i te n 'est pas u n e p h i l a n 

t h r o p i e fade, q u i vous laisse l ' âme sans a m o u r 

e t sans par t i a l i t é p o u r la pa t r i e . On c o m p r e n d 

m i e u x la des t inée et la mission de son p a y s , 

q u a n d les y e u x et l ' in te l l igence son t fixés sur la 

ca r t e d u m o n d e , q u a n d le c ś u r est assez vaste 

et assez a r d e n t p o u r se pass ionner p o u r l 'h i s 

toire un iverse l l e . On r a c o n t e que C h a r l e m a g n e , 

v o u l a n t f rapper et c o n s t e r n e r des a m b a s s a d e u r s 

de l 'éclat de sa g l o i r e , o r d o n n a de les faire 
i. 3 
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passer pa r d ' i n n o m b r a b l e s salles d e son pa la is 

r e m p l i e s d e p e r s o n n a g e s d o n t ils p r e n a i e n t ŕ 

c h a q u e i n s t an t la magnif icencç. p o u r la g r a n 

d e u r impé r i a l e e l l e męme, e t les reçu t , ap rč s des 

s ta t ions infinies, d a n s u n s a n c t u a i r e é b l o u i s 

sant . Dans le déda l e d e l 'h is to i re le s a n c t u a i r e 

est la pa t r i e . F r a n c e , en v a i n , aprčs q u e t u as 

eu en te l evan t j e t é u n cri s u b l i m e , t u as é té con

t r a i n t e de te rasseoir s u r t o i  m ę m e et de voi ler 

tes c o u l e u r s ; tu es e n c o r e q u e l q u e p e u g r a n d e 

p a r m i les na t i ons , tu te r e t r o u v e r a s t o i  m ę m e ŕ 

l ' h e u r e fatale, e t tu mér i t e s encore l ' ido lâ t r ie d e 

tes enfans . 

J 'ai d i t les i n t en t ions et l 'espri t q u i m ' o n t 

a n i m é en p a r l a n t et en éc r ivan t ce l ivre . J e n 'au

rai pas i n u t i l e m e n t r a s semblé des m o t s si j e p u i s 

réve i l l e r d a n s q u e l q u e s jeunes espr i ts l ' énerg ie 

d e la ra i son e t d e la vo lon té , si le j e u n e h o m m e 

q u i se c h e r c h e l u i  m ę m e , q u e t o u r m e n t e u n 

gén i e qu ' i l i gnore , q u e d é c h i r e u n scep t i c i sme , 

en fan t d u soph i sme , p e u t ŕ m a voix r e v e n i r ŕ 

l a foi en l u i  m ę m e , et d e m a n d e r l ' aveni r ŕ ses 

p r o p r e s efforts. 

Je devra i d u mo ins ŕ cet te seconde pub l i 
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t ion , qu i s ' encha îne ŕ la p r e m i č r e , la possibil i té 

d e pouvo i r m ' e n g a g e r sé r i eusement , t a n t d a n s 

l 'h is toi re des légis la t ions q u e d a n s la légis la

t ion p h i l o s o p h i q u e : les an técédens sont connus , 

les ques t ions son t posées ; il est t emps de t rava i l 

ler ŕ u n e ph i losoph ie na t i ona l e . 

Paris,  1 e r  dιcembre  1831
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Les révolutions ne changent pas seulement le 

sort et la condition des peuples, elles déplacent 

aussi les bornes de la science et de la pensée pour 

les porter plus loin. A chaque catastrophe historique, 

l'esprit de l 'homme, męme ŕ son insu, fait un pas, 

comprend mieux les lois modératrices du monde, 

et devient meilleur philosophe, juge mieux les faits 

accomplis, et devient plus grand historien. Aussi 

estil véritablement digne d'un gouvernement sorti 

de la lutte du droit et de la liberté contre une 

tyrannie sans intelligence et sans gloire, d'avoir 

songé ŕ nous convier, nous jeunes gens, au spec
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tacle général du droit et de la liberté chez tous les 

peuples, ŕ la vue scientifique de leurs législations, 

ŕ la comparaison réfléchie des institutions sociales, 

et d'avoir fondé dans cet établissement illustre * 

une chaire d'histoire générale et philosophique des 

législations comparées. 

C'est alors qu'on a vivement senti la perte d'un 

homme célčbre parmi les jurisconsultes, sans avoir 

laissé de monument , et qui a terminé, il y a quel

ques années, sur une terre étrangčre, une vie si 

jeune, si ardente, et qui promettait d'ętre si fé

conde. Je remplis un devoir sacré en prononçant 

dans l ' inauguration de cette chaire le nom du docte 

infortuné Jourdan, que je regrette amčrement et 

sans l'avoir connu, et dont la mort a glacé, avec 

une précipitation cruelle, l'esprit étendu et la 

science élevée. Cette enceinte réclamait aussi une 

autre personne qui depuis seize ans s'est montrée 

censeur infatigable des aberrations d'un pouvoir 

qui a disparu pour jamais, publiciste éminent et 

patr iote, qui a donné, il y a trois ans et presque de 

concert avec celui qui vous parle , le premier et 

salutaire exemple de l'enseignement l ibre , et qui 

aujourd'hui est honorablement distrait des travaux 

de la science par une vie politique, qui ne paraît 

*  Le  Collθge  de France. 
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pas devoir ętre moins riche que le passé en sacri

fices et en dévoűment ŕ la liberté *. 

Maintenant, s'il m'est permis d'interpréter ma 

présence dans cette chaire, je ne dirai qu'un mot. 

Dans cette absence d'hommes véritablement com

pétens et achevés, on a pensé que ce n'était pas le 

temps d'exclure la jeunesse, mais de l'encourager : 

on a cru que comme éclaireur dans une science 

nouvelle qu'il s'agit de fonder, l'élite de la jeunesse 

française verrait sans déplaisir un jeune homme, et 

que , dans des études mises en commun, elle accep

terait volontiers pour moniteur un de ses condis

ciples. Il n'y a pas, Messieurs, de lieu commun de 

ma part ŕ réclamer ici votre inépuisable indulgence 

et votre appui . En réalité, je ne puis rien sans vous: 

jeune, libre de tout lien et de toute entrave, c'est en 

vous seuls, en votre fraternelle assistance que je 

puis trouver la force de ne pas succomber du pre

mier coup ŕ la tâche immense qui m'est imposée. 

*  On  a  reconnu  M.  Charles  Comte.  Dans  l'annιe  1828  ŕ  1829, 
nous  avons  ouvert  des  cours  indιpendans  de ceux  de  la  facultι  de 
droit  : M.  Comte  professait  le droit  naturel  et  la  lιgislation crimi
nelle ; l'objet de mon cours  fut  l'histoire  philosophique  et  littιraire 
du  droit  L'annιe  suivante,  j'ai  traitι  l'histoire  du  droit  romain. 
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DU  DROIT. 

L I V R E  P R E M I E R . 

DE  L'HOMME. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

Plan  de  l'ouvrage. 

Q u a n d Gro t ius , en 1625, publ ia le livre qui 

changea la science pol i t ique, quel le cause agi 

tai t l 'Europe sur ses fondemens? la cause d e la 

l iber té rel igieuse. Aujourd 'hu i q u e nous sommes 

réunis dans cet te ence in te pou r i naugure r la 

science des législations comparées , et p o u r r e 

n o u e r avec Montesquieu , que l le cause occupe 

et travaille p rofondément l 'Eu rope? la cause de 

la l iber té civile. Au x v n c sičcle u n e lut te de t r en te 

ans fut nécessaire p o u r assurer aux croyances 
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et aux idées du xvi e l eur jus t e empi re , et deux 

peuples res tčrent ŕ la fin maî t res du c h a m p de 

batail le et les arbi t res de l 'Europe , u n peuple 

du Nord et n o u s , les Suédois et les F r a n ç a i s , 

Gustave Adolphe va inqueu r aprčs sa m o r t , et 

Richelieu. Au x ix e sičcle les d ro i t s les p lus sacrés 

et les p lus positifs de l 'humani té veu len t ę t r e 

satisfaits, et les dest ins s 'accompli ront . 

Seraitil vrai q u e de pareil les époques fussent 

cont ra i res et fatales ŕ la science, e t q u ' a u m o 

m e n t oů l 'homme agit le p lus , sa pensée doive 

s 'arręter et ta r i r dans sa cou r se? Non : les r évo 

lut ions n'étouffent pas l ' in te l l igence; elles l 'a

grandissent et l 'exal tent ; et p o u r ne pas sor t i r 

des sciences h is tor iques et mora les , j e ne sache 

pas q u e Thucyd ide , Salluste, Machiavel , Jean 

Bodin, T h o m a s Hobbes , H u g o Gro t ius , a ien t 

vécu dans des t e m p s de calme et de q u i é t u d e . 

Q u a n d les peup les son t r emués p a r des m o u v e 

m e n s in té r ieurs ou des agressions é t r a n g č r e s , 

l eur histoire n 'en devien t q u e plus vive et p lus 

saisissable. Pou rquo i l 'Orient commence t  i l ŕ 

ę t re accessible de tou tes pa r t s ŕ l ' é rudi t ion, et 

se rend i l p o u r nous peu ŕ peu famil ier? Parce 

qu'i l chancel le sur ses bases pr imit ives faussement 

r é p u t é * immobi les , pa rce qu ' i l se dé té r io re de 

p lus en p lus dans son or iginal i té nat ive , pa rce 

qu ' i l converge sans re lâche au génie e u r o p é e n . 
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*  jEncid.  lil). 11. 

parce qu ' i l fut visité par Napoléon comme il le 

fut par Alexandre . Si la Grčce dépouil le pou r 

nous les fausses couleurs d 'une rhé to r ique t r a 

di t ionnel le , son insur rec t ion n'y atelle pas aidé ? 

Et Rome qui finira pa r ę t re l ibre, ne fűtce que 

p o u r absoudre le Dieu qu 'el le adore ; Rome gou

vernée t o u r ŕ tou r par Marius et César, G r é 

goire VII et Jules I I , théâ t re des Gracques et de 

Rienzi , du droi t romain et du catholicisme, ne 

nous revientel le pas mieux connue , grâce ŕ u n e 

érudi t ion con tempora ine de ses efforts depuis 

q u a r a n t e ans p o u r ressaisir sa l iber té , efforts 

tou jours m a l h e u r e u x et toujours renaissans? 

L 'Al lemagne, du milieu de sa réforme et de sa 

mé taphys ique , commence ŕ s'agiter et ŕ se t o u r 

ne r vers la vie pol i t ique. L 'Angleterre travaille 

n o b l e m e n t ŕ prévenir et ŕ suppr imer u n e r évo

lu t ion en innovant e l lemęme dans son an t ique 

légalité. 

T e m p s excellent p o u r étudier l 'histoire ! Ce 

q u e disait un poč te en chan tan t une ca tas t rophe 

t r ag ique p e u t s 'appl iquer au jourd 'hui aux a n 

nales du m o n d e : 

Adparet  domus  inlus,et  atria  longa  patcscunt; 
Adparent  priami  et  vcterum  penetralia  regum  *. 
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Oui , au milieu des révolut ions , l'oeil p longe 

p lus avant dans l ' intérieur, e t , p o u r ainsi d i re , 

dans la domest ic i té de l 'histoire ; et loin de voir 

dans les faits qu i nous pressen t r ien q u i doive 

décourager p o u r les dest inées de la science, j ' y 

découvre au cont ra i re u n indice de renaissance 

et de rénova t ion . 

U n e his to i re par t icul ičre peu t in téresser v ive

men t , su r tou t celle de son pays. Toutefois il n 'est 

p lus d o n n é aux annales d 'aucun peup le de cap

tiver exclus ivement la curiosité de l 'espr i t ; il lui 

faut au jourd 'hu i les r appor t s et les compara i sons 

d 'une his toire généra le ; au mil ieu des na t ions 

qu i ŕ la fois t enden t ŕ se r a p p r o c h e r dans u n e 

c o m m u n e alliance, et r e t i ennen t encore l eur 

p r o p r e original i té , l 'esprit veu t saisir en m ę m e 

t e m p s ce qut; chaque peuple a d ' int ime, et ce 

qu ' i l y a de général dans le systčme h i s to r ique 

du m o n d e . 

Or , p o u r compare r il faut tou t voir, t ou t com

p r e n d r e et tou t s en t i r , et s'il é tai t u n e nat ion as 

sise vér i t ab lement au cen t re de l 'Eu rope ; qu i 

pa r la Provence et la Médi te r ranée t ouchâ t aux 

peuples du mid i , ŕ l 'Italie, ŕ la Grčce , et fűt ŕ 

c inq journées de l 'Afr ique; qu i , s u r les b o r d s 

du Rhin , pű t en t re r en conférence avec le génie 

g e r m a n i q u e ; qu i , ŕ Calais, ne fűt séparée q u e 

pa r sept lieues de mer de son i l lustre rivale, de 
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l 'Angle ter re ; q u i , t e r re hospi ta l ičre de tou t ce 

qu i est i l lustre et m a l h e u r e u x , sűt jou i r avec 

délices des diversités les plus éclatantes dans les 

ar ts c o m m e dans la pensée , d i s t r ibuan t la gloire 

ŕ pleines mains , car elle n 'a rien ŕ c ra indre de 

cet te prodigal i té magnan ime : ne pour ra i t on pas 

d i re , sans a p p o r t e r ici l 'exagération d 'un patr io

t isme vulgaire , q u e cette na t ion si b ienvei l lante , 

si impar t ia le et si g rande , peu t s ' ingérer d ' ap 

précier et de compare r les ins t i tu t ions d i s 

peuples? 

La science de la législation n 'est pas une es

pčce de terra in neu t r e oů l'on puisse para î t re 

sans se c o m p r o m e t t r e ; elle n'est pas non plus 

une c h r o n i q u e du moyen âge, une découpure 

de faits p i t to resques que l'on puisse dé rou le r , 

sans me t t r e en jeu, soi, ses pr incipes et sa p e r 

sonnal i té . En effet, la législation n 'est au t r e 

chose q u e la phi losophie en action ; c'est le code 

des théor ies , des opin ions et des idées adoptées 

c o m m e rčgle de condu i t e par la majori té de l'es

pčce huma ine . Il suit na ture l lement q u e tou te 

his toire des législations doit ę t re p récédée d 'une 

phi losophie du droi t ; ainsi on t fait Vico, Domat 

et Montesquieu ; ainsi l 'exige la m é t h o d e : m a r 

chons donc dans cet te rou t e avec fermeté : ce 

qu i peu t seul au jourd 'hu i donne r que lque sens 
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ŕ des l ignes écri tes , c'est de s'y expl iquer en 

h o m m e , sans ambages mét iculeuses . 

Cette phi losophie du dro i t sera divisée en 

cinq par t ies . 

La p remič re t ra i tera de l ' homme , la seconde 

; de la société, la t ro is ičme de l 'histoire, la q u a 

t r ičme des p h i l o s o p h e s ; la c inqu ičme définira 

la science de la législation p r o p r e m e n t di te . 

Q u a n d on s'adresse ŕ l ' homme, u n fait c o m 

plexe frappe d 'abord , c'est son individual i té , 

don t la face la p lus sail lante est la l iber té . Des 

passions qui nous sol l ici tent de sor t i r de n o u s 

męmes , qu i nous envoient ŕ la gue r re , ŕ la 

chasse, au théâ t re , n o u s a t t i ren t aux plaisirs des 

sens, nous ravissent ŕ la contempla t ion de Dieu , 

aux saintes jouissances de la re l igion, aux m é 

di ta t ions p lus sévčres de la science, voilŕ q u i 

t i re l ' homme hors de l u i  m ę m e ; et c ependan t il 

ép rouve en m ę m e t emps l ' invincible besoin de 

reveni r ŕ lu i męme, de se r e t rouve r lui, tou jours 

lui, m é c o n t e n t de sa pe r sonna l i t é , incapable de 

la dépoui l ler , et , p o u r se satisfaire dans ce t te 

cont radic t ion qui le cons t i tue , s ' a t t aquant ŕ la 

fois ŕ la science, aux plaisirs, ŕ ses semblables et 

ŕ Dieu. 

L ' h o m m e est u n animal po l i t ique , scientif ique 

et rel igieux. Tl vit pa r ces t rois inst incts . I n é v i 
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t ab lement social, tou jours en contact avec ceux 

qu i lui ressemblent , il cons t i tue et app l ique le 

droi t don t l 'idée est tou jours u n e et toujours 

progress ive. Possédé du besoin et doué de la 

puissance de conna î t re et de savoir , il observe ce 

q u i est ho r s de lui et l u i  m ę m e , il y app l ique 

les lois de sa pensée , che rche l 'unité et p rodu i t 

la science. Enfin na tu re l l emen t religieux, n o n 

seulement il conçoi t Dieu, mais il l 'aime et veut 

le r e t rouver ŕ la fois dans son c ś u r , dans les 

cieux et dans la société : voilŕ l ' homme. 

On a donné il y a l o n g  t e m p s aux počtes é p i 

ques le conseil de se j e te r b r u s q u e m e n t dans 

leur sujet , in médias res, par u n réci t qu i p ű t 

s 'emparer du lec teur ou de l 'auditoire dans le 

t e m p s oů les vers se chan ta ien t , et de les p longer 

su r  l e champ au plus vif de l 'action. L'avis est 

aussi b o n ŕ suivre pou r l 'historien des sociétés. 

Il n e s 'engagera p lus dans ces stériles discus

sions sur l 'état sauvage, don t le dern ie r sičcle n'a 

r ien su t i rer . D'ail leurs l 'histoire civile ne p e u t 

s 'occuper q u e de ce qu i a vér i tablement p a r u , 

de ce qu i a d u r é dans la mémoi re des hommes . 

Il lui faut des m o n u m e n s , des t i t res , des insc r ip 

t ions , tes tamens i r récusables des hommes , des 

peuples e t des choses h is tor iques . Elle ne visi

tera pas, ou r a r e m e n t du moins , la hu t t e des sau

vages, les ho rdes chétives et b ru ta les que la c i 

i. 4 
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vilisation n'a pas encore touchées de son scept re 

d'or, et qu i ne nous offrent guč re q u e de t r is tes 

anomalies , des except ions h ideuses , et des e x p é 

riences t ronquées de la n a t u r e h u m a i n e . 

Dans le c h a m p m ę m e de la société, j ' écar te ra i 

d 'abord la famille p o u r aller droi t ŕ l 'Etat , q u i 

est la plus g r ande image de la sociabili té h u 

ma ine . Or l 'État repose sur t rois idées fonda

menta les : la loi, le pouvoi r et la l ibe r t é . 

Qu 'es t ce q u e la loi? C'est l 'expression d u b ien 

mora l . Si le m o n d e phys ique a des lois, le m o n d e 

mora l a les s iennes, et l'idée de la loi est l ' idée 

la plus h a u t e que l 'homme puisse concevoir dans 

l 'ordre ra t ionne l . Cet te h a r m o n i e progress ive 

qui vivifie la na tu r e , l ' homme la che rche dans 

la société, de sičcle en sičcle, il la cons t i tue , la 

change et toujours il l 'appelle loi. 

Si la loi est la rčg le , elle appel le ŕ elle les 

moyens et la force de l 'exécuter , c 'estŕdire le 

pouvoi r , don t le b ras doit ę t r e long et v igoureux 

si la société ne veu t pas pér i r . 

Vien t la l iber té . Qu'est ce donc q u e la l iber té 

po l i t ique? qu 'on veuille b ien peser ceci : Si la loi 

est l 'expression du bien mora l , si le pouvo i r es t la 

force nécessaire p o u r p r a t i q u e r ce b ien , voilŕ ce 

semble deux idées toutŕfait positives, q u i c o n 

vergen t ŕ u n b u t positif. Quel sera donc le rô le 

de la l ibe r té? Dans son essence, elle est aussi 
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posit ive que quoi q u e ce soit, elle est, nous le 

ve r rons , u n des é lémens de la n a t u r e h u m a i n e . 

Mais dans le j eu et dans le mécanisme des dif

férentes cons t i tu t ions p o l i t i q u e s , la l iberté ne 

paraî t e l le pas souven t sous la forme de p ro t e s 

ta t ion p o u r résis ter , ou de novat r ice p o u r e n 

fanter le p rogrčs ? En effet, en face de la loi q u i 

n 'est pas toujours le b ien , et du pouvoir qui se 

pe rve r t i t dans sa m a r c h e , la l iber té résiste, elle 

devient u n e oppos i t ion . La loi, lors m ę m e qu'el le 

se développe avec q u e l q u e sagesse, appel le t o u 

j o u r s des r é fo rmes ; la l iber té p ręche alors les in 

nova t ions , et d e m a n d e le progrčs . A ces deux 

t i t res , soi t c o m m e opposant , soit comme nova 

t r ice , la l iber té est indes t ruc t ib le et nécessaire 

dans le mécan isme des sociétés. 

D ans tou t pays oů la loi, le pouvoi r et la l i 

b e r t é seront suffisamment const i tués, il y aura 

p rospé r i t é sociale : voilŕ ce qu i impor te . Les 

é ternel les disser ta t ions sur la monarch ie , l ' a r is

tocra t ie , la démocra t ie et la r épub l ique , peuven t 

avoir l eu r i m p o r t a n c e , mais elles n ' a t t aquen t pas 

le fond m ę m e des choses, et c'est avoir p e u de 

ph i losoph ie dans l 'esprit , q u e de s 'a t tacher avec 

u n e impa t i ence pass ionnée et inexorab le ŕ la 

p o u r s u i t e d 'une forme pol i t ique . Le t emps seul 

d i spose , p o u r les ins t i tu t ions comme p o u r les 

ę t res animés , de la caduci té et de la j eunesse ; 
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il les ensevelit ou les p rodu i t au j o u r avec un

irrésistible ŕ propos . 

Avant de passer ŕ la famille, nous t r o u v e r o n s 

l 'Etat sou tenan t u n doub le r a p p o r t avec les a u 

t res sociétés, la paix ou la g u e r r e ; ques t ion 

fondamenta le du droi t des gens . Les peuples se 

visi tent ou se t o u c h e n t pa r le c o m m e r c e ou p a r 

les a r m e s ; mais de q u e l q u e man ič r e q u e cet te 

conférence se passe, elle est sa luta i re ŕ l ' h u m a 

ni té . 

Je n'ai pas voulu r e p r o d u i r e cet te é te rne l le 

filiation de la famille et de l 'Etat t an t r épé tée 

depuis Bodin jusqu 'ŕ M. de Bonald . P lus la c i 

vilisation se développe, p lus l 'Etat p e r d t ou t e 

analogie avec la famille don t il est' sort i sans 

dou te , mais don t il se sépare c h a q u e j o u r d a 

van tage . 

Le mar iage est le fondement de la famil le ; 

n o u s che rche rons c o m m e n t et en quo i il est in

dissoluble , et nous agi terons le p r o b l č m e du d i 

vorce . Viendra la p ropr ié té q u i change p lus fa 

c i lement de ma î t r e q u e de n a t u r e , var iable e t 

perfect ible dans ses formes , mais u n e et i n d e s 

t ruc t ib l e dans son pr inc ipe , qu i est l ' i nd iv idua

li té h u m a i n e . 

De la p ropr ié té nous passerons ŕ la succes 

sion, condi t ion nécessaire de la famille, et nous 

en che rche rons les lois ph i losophiques , t an t 
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c o m m e naturel le q u e c o m m e tes tamenta i re . 

Alors ce sera la place de la théor ie des con t ra t s 

q u e le d ro i t romain a si p ro fondément comprise 

et écr i te . 

N o u s n e saur ions qu i t t e r la société sans c o n 

s idérer un tr iste p h é n o m č n e , le cr ime. Qu'estce 

q u e le b i e n ? qu 'es t ce q u e le m a l ? Quel est Je 

p r inc ipe const i tut i f de la pénal i té? La législation 

doitel le ę t re r émuné ra to i r e en m ę m e t emps q u e 

pénale? nous t ouche rons tous ces points . 

J e passe ŕ l 'histoire. Si la législation est la p h i 

losophie en act ion, si elle est le déve loppement 

des idées sociales tou jours en p rogrčs , il faut 

q u e l 'histoire nous fournisse la p reuve des p r i n 

cipes q u e n o u s a u r o n s posés. Non q u e n o u s vou

l ions ici l 'explorer dans sa variété infinie, mais 

au moins u n tab leau rapide et resserré doi t 

nous d o n n e r la justification claire des p r i n 

cipes et des dest inées de la na tu r e huma ine . J é l 

n e veux pas ici j e t e r que lques phrases superf i  * 

cielles sur l 'Orient , et j e ne gaspillerai pas en 

que lques t ra i t s mal ébauchés le magnif ique t r é 

sor de la législation or ienta le . Pas davantage , j e 

n e désire p r e n d r e u n e pré l iba t ion , si je pu i s 

par le r ainsi , s u r cet te Grčce , si vive, si gracieuse 

et si variée, oů nous nous engagerons plus tard. 

Rome , qui par t ic ipe ŕ la fois de l 'Orient et de la 

Grčce , nous suffira p o u r e n t r e r dans l 'histoire. 
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C'est en t r e le m o n t Palat in et le m o n t Capi to le 

q u e s'est dessinée en caractčres ineffaçables l ' op 

posi t ion jusqu 'ŕ p résen t é ternel le d u pouvoi r e t 

d e la l iber té , de l 'ar istocratie et de la d é m o c r a 

tie ; te l lement q u e tous les h is tor iens l 'ont saisie 

ŕ des degrés différens, su ivant la por tée de l eu r 

intel l igence. N o u s t raverserons la r é p u b l i q u e , 

l ' empire , ce cé lčbre dro i t civil qu i sépare si p r o 

fondément la vie pr ivée de la vie p u b l i q u e , le 

chr is t ianisme q u i d o n n e au m o n d e u n e l iber té 

mora le i nconnue jusqu 'a lo r s . C e p e n d a n t les b a r 

bares , a p p o r t a n t du sang nouveau ŕ la vieille 

E u r o p e , la r econfor ten t en l 'envahissant . E t q u e l 

est le carac tčre de leur loi ? Le r ed re s semen t d e 

la personnal i té h u m a i n e . E n v o u l e z  v o u s la 

p reuve? La loi suivait p a r t o u t l ' h o m m e su r le 

t e r r i to i re é t r ange r ; elle ne le qu i t t a i t pas , t an t 

elle é ta i t personne l le . 

Voilŕ d o n c les b a r b a r e s décha înés su r le 

m o n d e . Le chr i s t ian isme l u i  m ę m e serai t i m 

puissan t p o u r ca lmer u n e domina t ion si â p r e . 

L ' o rd re se ré tab l i ra pa r u n e ins t i tu t ion or iginale 

en t r e t o u t e s , la féodali té. Opposi t ion t r a n c h é e 

avec la loi b a r b a r e , loin d 'ę t re p e r s o n n e l l e , la 

loi féodale n'est a u t r e chose q u e la t e r r e élevée 

ŕ la souvera ine té . Le spi r i tua l isme chré t i en eű t 

été sans force ; il fallait u n o r d r e ma té r i e l , et en 

cela la féodalité fut ut i le au m o n d e ; n o u s p o u 
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vons sans danger lui r e n d r e au jourd 'hu i cet te 

just ice. Mais la société féodalement cons t i tuée , 

le chr is t ianisme r ep rend l 'empire des idées et la 

supér ior i té m o r a l e ; il domine l 'Europe par la 

p a p a u t é i t a l i enne , développe sa p r o p r e législa

t i o n , le d ro i t c a n o n i q u e , se réforme et se ra jeu

n i t pa r L u t h e r . Ainsi voici les élémens de la^ 

société m o d e r n e : la législation ba rba re , la lég 

lation féodale, la législation canonique . 

Sur cet te t r iple b a s e , la société européen 

se développe sans relâche : la F r a n c e , par sa 

const i tu t ion m o n a r c h i q u e , travaille la p remičre 

ŕ sa p r o p r e u n i t é , pa r c o n t r e  c o u p ŕ celle de 

l ' E u r o p e ; sous le sceptre de Louis X I , de R iche 

l ieu e t de Louis XIV, la monarch ie roya le , 

c o m m e par le Bodin, r é p r i m e la féodalité et l 'É

glise, aba t l ' a r i s tocra t ie , élčve le p e u p l e , sert 

pu i s samment la l iber té et rend une révolut ion 

nécessai re . 

A la mona rch i e royale s 'enchaîne u n nouveau 

progrčs , la mona rch i e représenta t ive dont l 'An

g le te r r re est l 'éclatant m o d č l e , et qu'el le établi t 

i r révocablement pa r sa révolut ion de 1688 : alors 

cet te île célčbre d o n n e ŕ l 'Europe l 'enseigne

m e n t de la l iber té po l i t i que ; elle en fut l 'école 

au x v m e sičcle p o u r t ou t ce q u e l 'Europe eu t 

de p e n s e u r s ; Vo l t a i r e , Montesqu ieu et Rous

seau l 'explorčrent av idement et p répa rč ren t p o u r 
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la F rance u n progrčs nouveau su r cet te t r ansac 

t ion si belle en Angle te r re en t r e l ' a r is tocra t ie , 

le peuple et le t r ô n e , d o n t a u j o u r d ' h u i u n e des 

par t ies cont rac tantes d e m a n d e ŕ changer u n peu 

les condi t ions . 

Mais avant de c o m m e n c e r e l le męme u n e r é 

volut ion , la France je t te la l iber té dans u n m o n d e 

n o u v e a u , don t les dest inées n e sont pas encore 

accomplies . Elle envoie ŕ Wash ing ton des s o l 

dats et u n é m u l e ; et q u a n d la r é p u b l i q u e a m é 

r icaine aura plus ta rd por t é e l l e męme les fruits 

d 'une civilisation or iginale , elle n 'oub l ie ra pas 

q u e , si l 'Angleterre fut son b e r c e a u , la F r a n c e 

fut son al l iée; q u e , si l 'une l'a fondée, l 'autre lui 

a t e n d u la ma in pour s ' émanc ipe r , et q u e la 

p r emič re act ion de la F rance , q u a n d elle a c o m 

m e n c é de tressaillir au nom de la l iber té , a é té 

d 'envoyer en Amér ique des França is p o u r y fa

ci l i ter u n e r épub l ique . 

L 'an 1789 ouvre p o u r la société m o d e r n e u n e 

é p o q u e nouvel le d o n t la seconde phase a c o m 

m e n c é l'an de rn ie r : révolu t ion soc ia le , mise en 

j e u de tous les p rob lčmes qu i puissent t r o u b l e r 

la tę te h u m a i n e , elle est au jou rd 'hu i le de rn i e r 

p rogrčs de la société e u r o p é e n n e . 

Si l 'histoire n 'a p u nous refuser cet te i n é p u i 

sable série de p rogrčs e t de conquę te s , la p h i l o 

sophie sera t e l le p lus avare? C'est] ŕ Athčnes 
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q u e s'ouvre l 'histoire ra isonnée des p rob lčmes 

sociaux : c'est au sein de la phi losophie g recque , 

qui es t , avec la législation romainâPet le ch r i s 

t i an i sme, une des faces les plus saillantes d u 

m o n d e in te l lec tue l , qu 'écla te , sous les auspices 

de Socrate , l 'examen des lois de la sociabilité 

h u m a i n e ; deux espri ts b ien différens l ' i nau

g u r e n t , P la ton et Aris tote . 

P la ton fut en cont inuel le oppos i t ion avec 

l 'Etat et la const i tu t ion d 'Athčnes . L 'Etat étai t 

d é m o c r a t i q u e : Pla ton avait u n e intel l igence a r i s 

toc ra t ique et or ientale ; les lois étaient popula i res , 

parfois bavardes , et sentaient le rhé t eu r : la po 

l i t ique de Platon étai t i m m u a b l e , car elle d é 

coulai t d 'une un i t é pr imi t ive . Le fils d'Ariston 

nous offre ŕ la fois, dans sa Répub l ique et dans 

ses  j^pis, la réminiscence des doctr ines or ienta

l e s , u n choix de faits précieux p o u r l 'é tude de 

la Grčce , et un vague pressent iment du chris t ia

n i sme ; visŕvis la légalité a t h é n i e n n e , Platon est 

u n penseu r factieux ent re l 'Egypte et le Christ . 

Aris tote a u n au t r e e sp r i t ; il est t ou t grec et 

n 'a r ien d 'or iental : c'est ŕ la fois le maî t re et le 

disciple d 'Alexandre ; doué du génie positif des 

m o d e r n e s , tandis q u e Pla ton est dans les cieux 

ŕ la condi t ion de s'y égarer et de disparaî tre ŕ tra

vers les nuages , Aris tote observe ce qui se fait sur 

la t e r re , c'est comme u n contempora in de Ma
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chiavel et de Montesqu ieu ; il che rche les lois des 

faits, il veut en voir l 'esprit et la ra ison, et nous 

a laissé dans sa Pol i t ique ce q u e n o u s pouvons 

savoir de plus ne t sur la législation de la Grčce . 

De l 'examen de ces deux phi losophes n o u s 

passerons au stoďcisme qu i t e rmine l ' an t iqui té 

et p récčde le chr is t ianisme. Le s toďcisme n 'a 

r ien de progressif : le stoďcien se d r ape s u r les 

ru ines du m o n d e , mais il ne m a r c h e p a s ; il élčve 

la s ta tue de fer d u devoi r , mais il ne sait pas 

l 'animer. L 'his toire du stoďcisme est c o m m e u n e 

cur ieuse galerie de tableaux et de bustes a n t i 

q u e s : mais demandez lu i ce qu ' i l a fait dans la 

civilisation h is tor ique d u m o n d e , il est m u e t . Je 

le sa i s , il a des disciples sur le t r ô n e , les A n t o 

n i n s ; p a r m i les esc laves , Épic tč te ; p a r m i les 

b e a u x  e s p r i t s , Sénčque : t ou t cela est fort b e a u , 

fort n o b l e , mais en t i č remen t s t é r i l e ; c'est u n 

append ice plein de g r a n d e u r aux de rn i e r s rao

m e n s d u pagan isme . 

Tels n ' é ta ien t pas le so r t et la mission d u c h r i s 

t ianisme, don t la pensée sociale nous semble s ' ę 

t r e développée en t ro is é p o q u e s b i en dis t inctes . 

Le chr is t ianisme, en face des Césars , a c o m m e n c é 

pa r la rés ignat ion et u n e abdica t ion complč te de 

l ' empire t e r res t re . Mon royaume n'est pas de 

ce monde; lisez saint Augus t in , vous t rouverez 

dans la Cité de Dieu ce sen t iment p ro fondé 
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m e n t empre in t . Les penseur s chré t iens se l ivrent 

su r tou t ŕ la spir i tual i té mys t ique de la plus 

hau te théologie : mais u n e fois accepté comme 

croyance et doc t r ine spir i tual is te pa r la société, 

le chr is t ianisme songea na tu re l l emen t ŕ la gou 

verner ' , en ver tu de sa supér ior i té m ę m e ; les 

peup les ado rč ren t avec jo ie , et l 'autor i té du ca

thol ic isme se mesura sur sa ver tu . Seconde épo

q u e : la réforme éclate, L u t h e r , Mélanch ton en 

A l l emagne , H u b e r t Langue t en F r a n c e , Sydney 

en A n g l e t e r r e , s 'a rment du chr i s t i an i sme, de la 

B ib le , et déve loppent u n e phi losophie pol i t ique 

q u i r evend ique les droi ts et la l iber té des p e u 

ples . 

J 'arr ive aux ph i losophes m o d e r n e s . L'Italie 

s'était mise ŕ réagir con t re le moyenâge , aprčs 

avoir été le théâ t re de sa gloire ; et Machiavel 

nous d o n n e ŕ la fin du x v e sičcle le spectacle 

d 'un I ta l ien maudissant la p a p a u t é , la religion 

ca tho l ique e t le moyenâge : il a dans la t ę te 

t ou te s les combina isons de la po l i t i que m o 

d e r n e , il eű t été par fa i tement ap te ŕ devenir le 

min is t re de Louis XI *, si cela eű t été poss ib l e ; 

il r eprésen te toutŕfait ce t te Italie du xv e s ičcle , 

si b r i l l an te et si d é c h i r é e , si perf ide , si factieuse 

et si le t t rée . 
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Aprčs l ' I tal ie , l 'Angle te r re , qu i a l ' initiative 

dans la l iber té po l i t i que , nous offre ses p e n 

seurs , Hobbes et Locke . Le ph i losophe de Mal

mesbury p r end en i ronie la révolut ion q u i doi t 

affranchir son pays ; les excčs et l ' usurpa t ion de 

la démocra t ie le pass ionnent p o u r le despo t i sme , 

et l 'entra înent log iquemen t ŕ la théor ie s a r d o n i 

q u e du pouvoi r absolu. Ce m i s a n t h r o p e est suivi 

d 'un espri t p lus serein et p lus égal, d 'une h u m e u r 

t o l é r a n t e , d 'un c ś u r noble ; l ' influence phi loso

p h i q u e de Locke fut immense en E u r o p e , b i en 

qu' i l y ait eu de p lus g rands métaphysic iens q u e 

l u i , et nous saisirons dans son Gouvernement 

civil, qu i p a r u t deux ans aprčs l ' avčnement de 

la maison de Hanovre , le g e r m e du Contrat so-

cial de Rousseau . 

Dans la hau t e spécu la t i on , la Hol lande n e 

nous livre q u ' u n h o m m e , mais si g r and qu ' i l 

suffit : c'est Benoist Spinosa. Que lques années 

aupa ravan t elle avait p rodu i t G r o t i u s , h o m m e 

de la science po l i t ique a u xvir 9 s ičc le , génie 

positif et h i s t o r i q u e , r é s u m a n t p h i l o s o p h i q u e 

m e n t la gue r re de t r e n t e ans et sachant t i re r 

de cet ense ignement vivant son t ra i té de la 

Paix et de la Guerre. Vient se p lacer ŕ côté de 

sa gloire le ju i f le plus ha rd i et le p lus audac ieux 

qu i ait pa ru dans la phi losophie . Spinosa r o m p t 

o u v e r t e m e n t nonseu lement avec la s y n a g o g u e , 
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mais avec tou tes les autor i tés his tor iques et r e 

ligieuses qui le p r é c č d e n t ; il s 'enferme dans sa 

pensée avec u n e indépendance i nou i e , refuse 

une chaire ŕ He ide lbe rg , d o u t a n t un peu de 

Yamplissima philosophandi libertate qu 'on lui 

p r o m e t t a i t , cons t ru isant un systčme comple t du 

m o n d e , de Dieu et de l ' h o m m e ; fa isant , comme 

P la ton , découler sa pol i t ique et son droi t n a t u 

rel de sa métaphys ique . 

L 'Al lemagne ne peu t se faire a t t endre dans 

cette a rčne de la pensée . K a n t et Fichte para is 

sent e t d o n n e n t u n e base v ra iment ph i losophi 

q u e au droi t na tu re l si faiblement établi pa r 

ď h o m a s i u s et par Wolf. La phi losophie poli t i

que de Kan t , don t nous avons déjŕ ail leurs t racé 

l 'esquisse *, nous condui ra ŕ l ' idéalisme de Fichte 

qu i crée t o u t , Dieu et le m o n d e . Schell ing et 

Hegel v iennen t ensuite a r racher la phi losophie 

ŕ ce mono logue solitaire du professeur d ' Iéna, 

t en ten t de résumer dans une m ę m e un i té la 

n a t u r e , l 'histoire et la pensée. Le dro i t n a t u 

rel de Hegel nous offrira su r tou t u n e vue c r i 

t ique admirab le sur l 'histoire du passé, mais pas 

de t endance vers l 'avenir , mais dans l 'applica

tion p ra t i que que lque chose de s tagnant et d'il— 

l ibéral . 
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Enfin, a r r ivan t ŕ la F rance , n o u s nous a r r ę t e 

rons devant Rousseau. Tandis q u e Montesqu ieu , 

majes tueux pa t r ic ien , p r o m č n e ses r egards sur 

l 'histoire du monde , et les y main t ien t avec u n e 

inal térable sérénité *, Rousseau, fils d 'un h o r l o 

ger , a r r ivan t ŕ q u a r a n t e ans ŕ la pensée et ŕ la 

l i t t é ra tu re ŕ t ravers u n e vie p le ine d ' a m e r t u m e e t 

d e dé t resse , b a t en r u i n e l 'o rdre é tabl i e t t r ace 

le Contrat social. Ne lui demandez pas l ' impar 

t ial i té savante de Montesqu ieu ; sa mission est 

a u t r e . Ainsi M o n t e s q u i e u , dans u n e ś u v r e 

p le ine de calme et de p r o p o r t i o n , dé rou le u n e 

inépu i sab le sui te de tab leaux p i t t o re sques e t 

d r a m a t i q u e s ; il considčre c u r i e u s e m e n t la féoda

l i té e t lui consacre la fin de son Esprit des lois. 

JeanJacques , au cont ra i re , la flétrit d e q u e l q u e s 

p h r a s e s fougueuses ; sans impar t ia l i t é , ca r il do i t 

accuser et d é t r u i r e ; sans é rud i t ion sur le passé, 

ca r il doi t s 'agiter dans les p ressen t imens d 'un 

aven i r vague. I l s ' inspirera, pou r l 'histoire des 

passions, de R icha rdson ; p o u r la m o r a l e e t p o u r 

l a p o l i t i q u e , de P l u t a r q u e , de Mon ta igne e t de 

L o c k e ; il pé t r i r a de tous ces e m p r u n t s u n e ś u 

v r e b r ű l a n t e , e t , la j e t a n t d a n s son s ičcle , il 

e n t r a î n e r a ses con t empora in s pa r sa d ivine é l o 

q u e n c e ŕ des commot ions inouies . 

** Voyez  Introduction  gιnιrale  ŕ  l'Histoire  du  Droit  M O N T E S 

Q U I E U ,  chap.  xiv
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La révolution française, voilŕ le phi losophe q u i 

succčde ŕ Rousseau. Nous examinerons les h o m 

mes qu'el le a suscités. Et d 'abord voici venir 

u n adversaire pass ionné de cette révo lu t ion ; 

il a de t rčs bonne foi cont re elle l ' injure ŕ la 

b o u c h e et l ' indignation dans le c ś u r ; il s 'arme 

d 'une i ronie qu i b r ű l e , d 'une invective qui ne 

tar i t pas, et d 'un b o n h e u r d 'expressions de colčre 

q u i fait frémir le lecteur . Qui n 'a pas n o m m é 

M. de Maistre? c'est le vengeur du passé, c'est le 

MichelAnge de la phi losophie ca thol ique : a r 

tiste de g é n i e , il mér i te de compara î t r e dans 

cet te évocation de penseur s depuis Pla ton j u s 

qu 'ŕ la révolut ion française. Nous pouyons l ' ad

mire r tout en le b l â m a n t ; no t re cause , ŕ nous 

amis de la l ibe r t é , est assez b o n n e p o u r nous 

laisser ę t re j u s t e s ; c'est ŕ nous ŕ confesser la v é 

r i té sur tou te chose et sur tou t h o m m e , ŕ saluer 

la gloire pa r tou t oů elle se t r o u v e , m ę m e dans 

les rangs ennemis . 

Mais il est t rois h o m m e s sur lesquels avec 

plus de plaisir, j e l 'avoue, je repor te ma pensée, 

Condorce t , SaintSimon, Benjamin Constant . L e 

p r emie r a disparu dans les orages de n o t r e p r e 

mič re r évo lu t ion ; le second est mor t avec calme 

et foi dans l 'avenir sous la res taura t ion ; le t r o i 

sičme a expiré aprčs avoir vu le réveil de la l i 

be r t é ; espérons fermement qu'il n 'a pas douté d e 
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ses destinées futures. Ils sont tous trois r e p r é s e n 

t a i légitimes de la révolu t ion française : Con

dorcet a d 'admirables inst incts su r la phi loso

ph ie de l 'h is toire; SaintSimon pose et t ravail le 

pu issamment ŕ r é soudre le p r o b l č m e de l 'asso

ciation ; Benjamin Cons tan t voue son espr i t 

é t e n d u , si vif, si v a r i é , si gracieux et si j u s t e , ŕ 

la défense de la l iber té et des garant ies po l i t i 

ques . 

Aprčs avoir p a r c o u r u l ' h o m m e , la soc i é t é , 

l 'histoire et la ph i losoph ie , nous p o u r r o n s c o n 

v e n a b l e m e n t définir et asseoir la science de la 

législation dans la c inqu ičme par t ie de ce l ivre : 

nous la d i s t inguerons de la science d u d ro i t 

p r o p r e m e n t d i t e , nous définirons ses r a p p o r t s 

avec l 'économie pol i t ique , avec la ph i losoph ie 

avec la religion. La législation p o s é e , nous exa

m i n e r o n s c o m m e n t au jou rd 'hu i elle doi t ę t r e 

faite et rédigée : c'est le p r o b l č m e de la codifica

t i o n ; c o m m e n t a p p l i q u é e : c'est celui des i n s t i 

t u t ions judiciaires. Nous finirons en in t e r rogean t 

d 'un regard les dest inées futures de la science e t 

de l ' humani t é . 

Le x v m e sičcle nous a conqu is la l i b e r t é , et 

nous a nécessai rement e n c o m b r é s de r u i n e s ; 

sous l ' empire la pensée se reposa u n p e u : on 

était dans les c a m p s ; p e n d a n t la res taura t ion 

on vécut p e u dans les c a m p s , b e a u c o u p avec 
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les l ivres ; on s ' instruisi t avec s incér i t é ; mais 

pa r une inévi table réact ion on fut enclin ŕ croire 

q u e le passé pouvai t souvent ctevenir légitime 

par la connaissance q u e l 'on acquéra i t et les 

raisons q u e l'on en donnai t . Il faut sort ir de 

cet te disposit ion, qu i condui t les espri ts et les 

peuples ŕ l ' apa th ie , et don t au surp lus le temps 

est passé. Ainsi l 'école his tor ique a l l emande , si 

fertile en r iches ma té r i aux , semble ę t re close 

dans ses véri tables résul tats : le g rand Pviebuhr 

e s t m o r t , et a p p a r e m m e n t la dispari t ion des 

individus signifie q u e l q u e chose. 

Q u e l 'histoire soit donc désormais pou r nous 

la conscience du passé et de l 'avenir, u n a p p u i ŕ 

des induct ions phi losophiques . 

Source BIU Cujas



CHAPITRE II . 

De  l'individualitι. 

Le lyr ique grec , dans u n e de ses P y t h i q u e s , 

p roposan t q u e l q u e chose ŕ Ŕrcésilas de Cyrčne 

sous des paroles én igmat iques et obscu re s , lui 

di t de p r e n d r e la sagesse d'OEdipe *. Que tou t 

h o m m e q u i essaie d 'ouvr i r la b o u c h e s u r l u i 

m ę m e e t su r la n a t u r e des choses prof i te de 

l'avis d u p o č t e , et qu ' i l s ' a rme , s'il p e u t , de la 

sagesse d 'OEdipe. 

P o u r q u o i f u t  i l d o n n é au fils de Laďus de 

pe rce r l 'énigme e t la po i t r ine d u sph inx s u r le 

m o n t Ph icéus? c'est qu ' i l avait souffert et c o m 

b a t t u ; et il a che t a , au p r ix d 'une vie t r a g i q u e , 

d 'expl iquer et de représen te r au m o n d e le des

* TvwOi  MΩV  T « V OiSimSat. troçîav.  PYTI1IA,  CariD.  I V ,  V .  407. 
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t i n , comme plus t a rd le Chr is t versa son sang 

p o u r expl iquer et r ep ré sen t e r la Providence. 

Douloureuse et profonde l eçon! Il faut donc 

souffrir p o u r app rend re et ag i r ; et t an t que 

l 'âme n 'a pas passé pa r le f eu , que 'voulezvous 

a t t endre de cette sa lamandre qu i n'a pas subi son 

é p r e u v e ! O u i , lisez ce q u ' o n t écri t les h o m m e s , 

compulsez les penseu r s , exténuezvous sur les 

ph i lo sophes , usezvous dans des veilles a rden tes , 

e r rez dans les cités et pa rmi les h o m m e s sans 

les regarder ni les vo i r , mais la tęte pleine de 

spéculat ions infinies : eh bien! qu 'avezvous re 

cueil l i? quels fruits? quel le mois son? J 'entends 

la réponse męlée d 'un éclat de r ire dans la b o u 

che d 'Hamlet : des mots, des mots, des mots. 

Mais q u ' u n j o u r la foi en q u e l q u e chose se soit 

emparéfe de v o u s , vous an ime et vous possčde , 

pu i s languisse e t vous délaisse, vous ressaisisse 

encore p o u r vous qu i t t e r ; que vous vous soyez 

t rouvé le courage d'agir une fois ŕ la face de tous 

selon vo t re pensée ;et votre désir : a lo r s , quels 

q u e soient l'issue et le d é n o ű m e n t de cette lut te 

avec v o u s  m ę m e et la vé r i t é , duss i ez vous en 

sor t i r en l a m b e a u x , au moins vous aurez sen t i , 

vous au rez v é c u ; ce q u e les livres n 'avaient pu 

vous donne r , vous l 'aurez au moins conquis et 

t rouvé : le sent iment de l 'humaine na tu re , gran

deu r et misčre, fange et feu divin. 
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Ce livre sera pu r de tou t mensonge et dégagé 

de toute hypocr is ie ; on n 'y t rouvera ni croyances 

officielles ni t radi t ions adoptées de confiance; et 

je dirai s implement mes op in ions et mes i gno 

rances . 

Il est u n e man ič r e c o m m o d e de ph i losopher . 

Depuis Pla ton jusqu 'ŕ R a n t , q u e de systčmes 

l 'esprit de l ' homme n'atil pas façonnés! Q u e de 

vues divergentes ! q u e d'idées moi t ié heu reuses , 

moi t ié folles! Etudiezles t ou te s , enchaînez les 

les unes aux au t r e s par le po in t oů elles p e u v e n t 

se h e u r t e r le m o i n s ; de tan t d ' incohérence tâchez 

d 'abstra i re u n e u n i t é ; e t , sans avoir engagé en 

r ien vot re imaginat ion et vot re cśur , vous a n 

noncerez ŕ vos semblables q u e t o u t est vra i et 

q u e r ien n'est faux. Mystification amčre ! J'ai lu 

que lque p a r t q u ' u n grand alchimiste avait con

sumé ses nu i t s ŕ cons t ru i re u n corps de géant . 

I l avait dé robé dans u n c imet ičre les é lémens 

de sa c réa t ion , ici avait pr is u n e j a m b e , lŕ u n 

b r a s ; il avait t o u r m e n t é b e a u c o u p de cadavres 

p o u r devenir le pč re d 'une c r éa tu re ; c e p e n d a n t ' 

la vie ne venait pas , et de p lus en p lus no t r e a l 

chimiste en désespérai t , quand , u n e nu i t , p e n c h é 

sur son ouvrage p o u r l 'observer de p lus prčs , il 

voit peu ŕ peu s 'ouvrir et se di r iger sur lui u n 

śil j a u n â t r e ; puis le corps s 'anime, se m e u t , se 

dresse, se lčve, poursu i t son c réa teur , et le tue . 
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Ne reconnaissezvous pas ce monst re? il s'appelle 

le scept ic isme; il est sort i de l 'accouplement des 

plus il lustres sys tčmes , ces cadavres empaillés 

de la phi losophie . 

Sans d o u t e , il est bon de conna î t re l 'histoire 

des op in ions et des gestes de l ' homme, pourvu 

que le souvenir du passé ne soit pas t ou rné en 

e m p ę c h e m e n t de l 'avenir. Au t re chose est de 

faire du passé un objet d 'é tudes , au t r e chose est 

de faire de la connaissance du passé la science 

męme de l 'humani té . 

D e m a n d e r ŕ la pouss i č re .des livres la c o n 

science de soi męme, c'est se t r o m p e r grave

men t : sortez des i l lusions et des broui l la rds du 

Collegium logicum p o u r vous recueill ir p r o f o n 

dé men t en vousmęme, et dire comme u n ju r é 

la main sur le coeur: Je crois ŕ tel ou tel fait de 

la na tu re huma ine . Or, qu i nous d o n n e l 'éveil? 

qu i nous sonne le signal de la vie , de la lu t te , et, 

pa r con t r e coup , de l 'énergique conscience de 

nous męmes? les passions. Voilŕ l 'a imant divin 

qui nous envoie la secousse et le b ran le d 'une 

p remič re et i rrésist ible électr ici té . C'en est fait: 

dčs q u e la corde pa thé t ique a v ibré dans l 'âme du 

j e u n e h o m m e , la vie s'est révélée ŕ lui ; j e ne sais 

quel inst inct mystér ieux et puissant le condui t 

sou rdemen t au sen t iment de ses forces et de l u i 

męme ; son cśur se gonfle et veut déborder , son 
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front s 'agrandit et semble devenir le sičge de la 

puissance. Amour , science, gloire , postér i té , il 

aspire ŕ vous ; et vous p o u r r e z ŕ pe ine , en vous 

réunisssant , combler le vide de cette âme qui se 

dévore et s 'alimente sans re lâche . Q u i donc a 

calomnié les passions ? quels doc teurs o n t v o u l u 

les ext i rper , ou du moins les e n d o r m i r ? N e 

sor tonsnous pas d 'une é p o q u e oů q u e l q u e s  u n s 

avaient la manie de se faire vieux avant le t e m p s ? 

p e u s'en faut qu' i ls n 'a ient rougi d 'avoir le front 

j eune , q u e l q u e cha leur dans la tęte et dans le 

sang, p réoccupés du soin de se r e t r anche r , eux , 

l eurs idées et leurs affections, dans ces beaux 

t e m p é r a m e n s qu i vous laissent u n h o m m e en t r e 

l ' e r reur et la véri té , l 'énergie et la lâche té , la 

puissance et le néan t . Secouons ce stérile p é d a n 

t i sme ; loin d'étouffer nos passions, sachons les 

exalter en les purif iant ; elles seules ^envoient 

aux grandes en t r ep r i s e s ; p o u r agir, il faut a imer . 

Quoi? voilŕ la ques t ion . Choissez ; mais u n e fois 

l 'élection faite, levezvous et ma rchez . 

Cependan t , celui qu i s'est engagé ŕ la p o u r 

sui te d 'un b u t , n o n  s e u l e m e n t il l 'aime, mais il 

l'a conçu ; ŕ l 'élan du sen t imen t se męle u n ac te 

d ' intel l igence et u n acte de vo lon té . 

Un m o t d ' abord de l ' intel l igence. La log ique 

estelle t o u t e la sc ience? le r a i s o n n e m e n t estil 

nonseu lement l ' i n s t rument de nos conna issan

ces, mais en estil la source? 
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Voici deux propos i t ions : deux et deux font 

quatre : il n'y a pas d'effet sans cause. C o m m e n t 

nous sont données ces deux proposi t ions i ncon

testables? tâchez de r é p o n d r e de b o n n e foi, sans 

aucun myst ic isme imposé . Elles nous sont d o n 

nées an t é r i eu remen t ŕ tou t ra i sonnement . Il faut 

adme t t r e q u e dans no t r e intel l igence il y a des 

é lémens , des bases , des formes de concept ion 

qu i existent nécessa i rement : avant le r a i sonne 

m e n t il y a l ' intelligence Elle p e u t recevoir l 'é

veil de la sensibili té, mais elle s'en dis t ingue : 

elle est p o u r l ' homme u n e base impérissable , 

u n e colonne éternel le oů il doi t c h e r c h e r c o n 

s t a m m e n t son appui . Point capital d 'oů dépend 

tou te phi losophie ; qu i doi t r emplacer p o u r la 

F rance le sensualisme du de rn ie r sičcle p a r u n 

idéal isme nouveau , i ndépendan t , q u i expl ique , 

sans les calomnier , et en ve r tu des lois de la n a 

tu re h u m a i n e , Dieu et la rel igion. 

Mais il est vrai q u e l ' intell igence, so l idement 

posée sur u n substratum qui lui coexiste, reçoi t 

les inépuisables provocat ions de la sensibilité et 

se développe su r tou t pa r le ra i sonnement et la 

logique. Voilŕ qu i a p u donne r le change et 

pousser ŕ croi re q u e l ' intell igence était u n i q u e 

m e n t le raisonner: elle est aupa ravan t le con-

cevoir. 

Spinosa a dit , ce me semble , u n m o l bien p r o 
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fond sous certaines réserves dans cette ph ra se : 

Voluntas et intellectus unum et idem sunt. C o m 

m e n t concevoir le j e u de la volonté sans y 

jo ind re les vues de l ' intell igence et l 'aiguillon des 

passions? car tous les faits de la n a t u r e h u m a i n e 

sont complexes , et dans t o u t acte l ' homme ŕ la 

fois désire ou repousse , pense et veu t . On a d o n c 

eu to r t , dans ces dern ie rs t emps , de séparer en 

t i č r emen t la l iber té de l ' intell igence, et s u r ce 

po in t l 'analyse psychologique a faussé la réali té ? 

car la l iber té , et voilŕ la difficulté, est u n m é 

lange de concept ion et de voli t ion. 

La l iber té ! . . . Quand , dans la condui te et d a n s 

le cours de no t re dest inée, nous sen tons s 'élever 

et se fortifier en nous le sen t iment é n e r g i q u e 

de no t re l iber té , nous avons fait u n p rogrčs v é 

r i t ab le et nous commençons rée l lement d 'ę t re 

h o m m e s . 

En effet, n i le m o n d e phys ique oů n o u s vivons 

et sur lequel nous dép loyons no t r e faiblesse 

in te l l igente , ni les sens, ces in s t rumens i n g é 

n ieux par lesquels nous en t rons en r a p p o r t et 

en contact avec les choses e t les h o m m e s , ne 

peuven t nous d o n n e r le sen t imen t de n o u s 

m ę m e s . Sans dou te , la n a t u r e phys ique et n o t r e 

cons t i tu t ion sensible sont deux faits i r récusables 

qui nous enferment et nous inf luencent ŕ t o u t e 

heure ; c'est pa r l eur connaissance q u e n o u s 
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débu tons dans la v i e ; c'est pa r eux q u e nous 

vivons ex té r i eu remen t : les méconna î t r e est i m 

possible, les négl iger p e u r a i sonnab le ; leur o b 

servation exacte et profonde est aussi nécessaire 

ŕ l 'histoire qu 'ŕ la phi losophie . Mais toujours la 

sensibilité phys ique ne const i tue pas l 'homme, 

b ien qu'el le l 'enveloppe ; m ę m e au milieu de ses 

influences les plus impérieuses et les plus i r r i 

t an tes , il s'en dis t ingue, et il se sent ŕ la fois 

souffrant et l ibre . 

La l iber té ! . . . . U n j o u r l 'honime p r end un 

p a r t i ; il d o m p t e ses passions ou ne s'en pe rmet 

plus q u e q u e l q u e s  u n e s ; il a r range sa vie, se 

p ropose u n bu t , y marche , t ombe ou réussi t .Voi

lŕ l 'act ion! D'oů vientel le? quel est son p r in 

c i p e ? la volonté . 

J e veux, je puis vouloir ŕ tou te heu re ; ŕ cha

q u e ins tan t je sens q u e je puis ętre l ibre , et j a 

mais je ne me t rouve abandonné de ma pe r son

nali té qu i ne discont inue p a s ; j 'agis et je me 

déve loppe , je p ra t ique les idées que j 'ai conçues, 

je satisfais les passions qui me plaisent ; j e vais 

oů b o n m e semble , du consen tement de mes 

semblables qui m e reconnaissent pour u n e p e r 

sonne l ibre et responsable . 

J e définis donc la l iber té , la faculté qu'a l 'hom

me de se développer suivant ses inst incts , ses 

goűts et ses idées. Sequere naturam, disent ŕ la 

Source BIU Cujas



74  D E  L ' I N D I V I D U A L I T Ι . 

fois Epicure et Zenon. H o m m e , suis et déve loppe 

ta n a t u r e , et poussela , car tu le dois , ŕ sa p lus 

hau t e expression. 

Mais quel le sera la loi de la l iber té? ce sera 

de se me t t r e en r a p p o r t avec l ' intel l igence. D é 

velopper son énergie personnel le suivant des 

rčgles générales , voilŕ l ' h o m m e ; combine r sa 

l iber té individuel le avec l 'empire des idées n é 

cessaires, voilŕ son devoir et sa destinée. Tâche 

labor ieuse sans d o u t e , p rob l čme qu i a fat igué 

ceux qu i nous on t précédés , et sur lequel sont 

dest inés ŕ veni r s 'exercer ceux qu i v i end ron t 

aprčs nous ; mais ni la l iber té ne peu t s 'absor

b e r dans le sein de la nécessi té, n i la nécessité 

s 'évanouir devant la l iber té . 

Appelez les lois générales de l ' intel l igence 

dest in, p rovidence , dieu, idées absolues ou n é 

cessaires, p e u i m p o r t e ; le fait est tou jours le 

m ę m e sous la var ié té des m o t s , et ŕ côté de lui 

subsiste l 'activité individuel le de l ' homme pa r 

laquelle il vit , agit et se meut . 

« Si nous avions ŕ dé t ru i r e , ou la l iber té pa r 

» la providence , ou la providence p a r la l ibe r té , 

» n o u s ne saur ions pa r oů commence r ; t an t ces 

» deux choses sont nécessaires , et t an t sont év i 

» den tés et indubi tab les les idées q u e n o u s en 

» avons ! Car s'il semble q u e la ra ison nous fasse 

» para î t re plus nécessaire ce q u e nous avons a t 
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» t r ibué ŕ Dieu, nous avons plus d 'expérience 

» de ce q u e nous avons a t t r ibué ŕ l ' h o m m e ; de 

» sorte q u e , toutes choses b ien considérées, ces 

» deux véri tés doivent passer pou r également 

» incontes tables . Donc , au lieu de les détruire 

» l 'une pa r l ' aut re , nous devons si b ien conduire 

» nos pensées q u e r ien n 'obscurcisse l'idée trčs

» dis t incte q u e nous avons de chacune d'elles*. » 

Avouons le toutefois , la l iber té r encon t re sur 

sa rou t e deux obstacles te l lement puissans, q u e 

souvent ils on t fait d o u t e r plusieurs qu 'e l le fűt 

possible : les f i ss ions et cet te m ę m e providence 

d o n t parle Bossuet. En examinant les condit ions 

de la responsabi l i té mora le **, je parlerai des 

passions : ici revenons ŕ la Providence . S'il y a 

u n e cause au m o n d e , elle est supręme et souve

ra ine , elle doit ę t re omnipo ten te et omnisavante ; 

donc elle a t o u t décrété et t ou t prévu : e t com

m e n t alors sommesnous l ibres? Premičrement , 

nous croyons l 'ętre ; car, si l 'humani té ne croyai t 

pas ŕ la l iber té , elle ne pun i r a i t pas ce qu'el le 

appel le le mal et le cr ime, elle n 'applaudira i t pas 

ŕ ce qu'el le appel le le génie et la ver tu . 

E t pu is , Dieu, qu i est la raison générale, peu t 

il ę t re cont ra i re ŕ la l ibe r té? Examinons . En 
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nous débarrassant ŕ la fois et du fatalisme des 

Turcs e t du fatalisme du Po r t i que , reconnaissons 

q u e l 'homme n'est pas l ibre sans effort, mais qu' i l 

peu t l 'ętre. En effet, doué en męme temps d ' in

telligence, de puissance et de passions, q u a n d il 

a conçu u n b u t , s'est mis ŕ l 'aimer et y m a r c h e , 

il est l ibre , e t n 'est j amais p lus l ibre q u e lorsqu ' i l 

nous para î t obéir au plan h i s tor ique de la p rov i 

dence. Plus l ' homme est intelligent, p lus il ape r 

çoit sa dest inée et connaî t sa n a t u r e , p lus il est 

appelé ŕ se m e t t r e en r a p p o r t avec les desseins 

provident ie ls , ŕ voguer ŕ pleines^voiles avec sa 

l iber té vers les destinées qu i lui sont imposées ŕ 

la fois e t par l u i  m ę m e , et p a r u n e irrésist ible 

a t t ract ion don t le cent re est ho r s de lui . Q u e 

l 'homme marche donc , qu ' i l développe son i n 

tel l igence, qu ' i l recule la b o r n e de ses idées, qu ' i l 

soit l ib re et puissant : alors il au ra d u génie ; e t , 

en ver tu de ce génie q u i n 'est q u ' u n mélange , 

jeté dans u n mou le d 'ar t is te , des passions, des 

idées et de la volonté h u m a i n e , il sera ŕ la fois 

l ibre et nécessaire, volontai re et provident ie l , et 

ne sera enrôlé qu ' en ve r tu de l u i męme sous les 

d rapeaux de l ' humani té et de Dieu . Il n 'é ta i t pas 

l ibre ŕ Alexandre de ne pas aller conqué r i r l'Asie, 

ŕ N e w t o n de ne pas é tabl i r d 'une man ič re p o s i 

tive la loi de gravi ta t ion, ŕ Mirabeau de ne pas 

renverser l 'ant ique monarch ie française ; et c e 
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pendan t ces h o m m e s étaient l ibres en accomplis

sant des actes nécessaires. Ainsi, quand m ę m e la 

d ia lect ique de Bayle déconcer tera i t sur que lques 

points les saintes et pures croyances de Leib

nitz *, n o u s n 'en croir ions pas moins également 

ŕ la providence , ŕ la rčgle, aux idées générales, 

nécessaires, et puis ŕ la l iber té , au l ibre a rb i t re , 

au j eu var ié et intel l igent de la volonté h u m a i n e . 

Voilŕ qui nous suffit p o u r const i tuer l ' individua

lité de l ' homme. Je la saisis dans cette n a t u r e hu

maine ŕ la fois pa thé t ique , idéaliste et volonta i re , 

t ou t ensemble fičre et mécon ten te d 'e l lemęme ; 

con tenan t d ' inépuisables t résors de g r andeu r et 

d ' a m e r t u m e ; voulant toujours sort ir d'ellemęme, 

y revenant sans cesse, devant y revenir sous 

peine de s'abolir et de s'effacer; dévorée d 'une 

soif inext inguible de dévouement et d 'égoďsme, 

du besoin contradic to i re de s 'oublier et de s'exal

t e r ; cou ran t s 'abîmer t ou r  ŕ  t ou r dans la vo 

lup té , dans la science, dans la religion : et ce

p e n d a n t elle, toujours elle, indest ruct ib lement 

elle. 

Source BIU Cujas



CHAPITRE III. 

Du  Droit.  — De  la  Sociabilitι. — De  la  Politique. 

Si l 'homme a des passions, il a besoin d 'a imer 

ses semblables , de s'en app roche r , de m e t t r e en 

c o m m u n avec eux ses idées et ses espérances , e t 

de leur demande r assent iment , a p p r o b a t i o n , a p 

p laudissement . S'il peu t vouloir , il a besoin de 

s 'adresser ŕ d 'autres vo lon tés ; et si p o u r l u i 

m ę m e il a soif de convic t ion , p o u r les au t res il a 

soif de prosélyt isme. 

Sous tou tes les faces l ' homme est sociable . 

Animal po l i t ique , c o m m e dit Aris to te , il n e vit 

q u e d 'accointance, de c o m p a g n o n a g e et de c o m 

munica t ion . Aussi il se fait u n e famille, u n e pa 

trie, u n m o n d e , poursu ivan t p a r t o u t le plan et le 

b u t d 'une associat ion, d 'une un i t é mora le au sein 

de laquelle il puisse se t rouve r ŕ la fois h e u r e u x 

et l ibre. 
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Lib re ! voilŕ le côté saillant et délicat de la 

sociabilité. L ' h o m m e rencon t re des ętres qu i lui 

ressemblen t parfa i tement . Alors il conçoit qu' i l 

a le devoir de respecter ceux qu' i l appelle ses 

semblables , et qu ' i l a le droi t d 'en ęt re r e s 

pec té l u i  m ę m e ; qu ' en t r e lui č t a e u x il y a 

ident i té , et pa r t an t équat ion de droi ts e t de 

devoi rs . Ainsi la p remičre not ion de droi t se pro

dui t sous u n e forme négat ive , restr ict ive. C'est 

p o u r l ' homme la reconnaissance obligatoire, 

mais inactive, de sa p r o p r e l iberté et de celle 

des au t res . 

Ce n'est pas t o u t ; et jusqu' ici la sociabilité 

h u m a i n e n 'est pas complč te . D u sent iment de 

la l iber té r éc ip roque et de l'égalité mutue l le 

l ' homme passe ou revient au besoin sympa

th ie e t d 'association. Le p remie r sen t iment était 

individuel , abs t ra i t ; c'était le cri d 'une indépen

dance innée e t d 'un égoďsme indes t ruct ib le . 

L 'au t re est l 'élan d 'une expansion généreuse , la 

p r euve d 'une a t t rac t ion irrésist ible et d 'une s o 

lidarité qu i const i tue les familles, puis les p e u 

ples, et d 'humaine devient nat ionale . 

La l iber té individuelle et l 'association cons t i 

tuen t donc la sociabili té. Voilŕ les deux idées 

fondamentales de t ou t e pol i t ique , et qu i p r imen t 

par leur impor t ance toutes les recherches su r 

les meil leures formes de gouvernement . Il nous 
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est facile ma in tenan t de résoudre cette ques t ion : 

Y atil ou n'y atil pas un dro i t n a t u r e l ? Il y en 

a u n . C'est ce droi t toutŕfait na tu re l de m a i n 

tenir sa l iber té , de la développer , de l 'agrandir 

et de lui faire po r t e r des fruits tou jours n o u 

veaux. Mais»ir n 'y a pas de droi t n a t u r e l , si l 'on 

veu t e n t e n d r e pa r ces mots u n e espčce de code 

de pr inc ipes formulés, vér i tables ent i tés scolas

t iques q u e les révolut ions sociales t rouvera ien t 

immobi les . Le droi t est t ou t ensemble u n é lé

m e n t toujours u n et toujours progressif, ineffa

çable et changeant , tou jours le m ę m e et tou jours 

divers. 

Si dans l ' homme abstrai t les r appor t s in t imes 

de l ' intell igence et de la volonté sont clairs et 

f rappansf^combien davantage dans l ' image si 

vive de la sociabil i té? Quand les peuples récla

ment i ls u n e l iberté p lus g r a n d e ? q u a n d ils sont 

plus éclairés. A quel t i t re la demandent  i l s? ŕ 

raison de leurs lumičres et de leurs p rogrčs . 

Pou rquo i dans la jeunesse d 'un peup le l ' a r i s to

cratie, q u i est la l iber té de q u e i q u e s  u n s , est

elle v ra iment légit ime? parce q u e le reste d u 

peup le , d é n u é de la capaci té , et pa r conséquen t 

du dro i t d 'ę tre l ibre , vit alors sous u n e tutel le 

ra isonnable . P o u r q u o i ce m ę m e peup le arr ivé ŕ 

sa matur i t é , la démocra t ie , cet te l iber té de tous , 

devientelle aussi légitime ? parce qu 'ŕ i ' igno
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rance on t succédé l ' ins t ruct ion, la lumičre et la 

moral i té . A p p r e n d r e ŕ lire au peuple , c'est donc 

le rendre l ibre , le convier p o u r l 'avenir ŕ l'égalité 

de tous les droi ts , et p répare r des révolut ions 

bienfaisantes. Plus nous avons d'idées, p lus nous 

avons de droi ts . Le catalogue de nos idées et de ) 

nos droi ts est parallčle, ou p lu tô t il est i den 

t ique . 

L' intell igence et la l iber té ne sauraient donc 

se passer l 'une de l 'autre , et pa r tou t oů elles ne 

se t rouvent pas associées, il y a e r r eu r et men

songe . Pa r oů débu ten t les sociétés? par la t h é o 

cratie. Elle n 'est au t re chose que le symbole de 

l ' intell igence au maniementdesaffa i res . L ' h o m m e 

alors ne revend ique pas la l iber té , parce qu' i l ne 

saurai t pas en faire usage ; il réclame peu d'acti

vité pol i t ique, car la provision de ses idées est 

encore chétive et peu abondan te . Il se soumet 

nonseu lement sans chagrin , mais avec plaisir. 

P lus ta rd , il se sentira plus fort, p lus intell igent, 

et sans n ier la cause supręme qu'il adore , il s'é

m a n c i p e r a et voudra devenir citoyen actif d u 

m o n d e . Quand cette heu re a sonné , quand la 

théocra t ie a d isparu , elle a d isparu pou r jamais : 

on ne rebrousse pas sur la route de l 'histoire. 

Elle était légi t ime ; elle est devenue impossible. 

E t depuis q u e dans la Grčce an t ique la démo

crat ie a t r i omphé , cet te cause sacrée a toujours 

i. 6 
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été de progrčs en p rogrčs , et n 'a jamais vér i ta 

b l emen t r é t rog radé . 

On a b e a u c o u p par lé des gouve rnemens p a 

ternels : bien p o u r le passé, mais on aurai t to r t 

de t o m b e r dans des redi tes . Les g o u v e r n e m e n s 

ont pu ę t re pa te rne l s , et b e a u c o u p l 'ont é té de 

b o n n e foi. Nous n 'avons pas besoin de ca lomnier 

l 'h is toire; mais les gouve rnemens qui voudra ien t 

l 'ę tre encore se t r o m p e r a i e n t de mission. Qu'ils 

soient moraux , civilisateurs, pu i s sans ; mais qu' i ls 

ne jouen t p lus le rôle de t u t e u r s envers les n a 

t ions , qu i ne sont p lus leurs pupi l les et on t d é 

poui l lé la robe de la minor i t é . 

Ainsi le peup l e , la démocra t ie , est d e b o u t . 

Que fautil faire? l ' éduquer et l ' ins t ru i re . A h ! 

versez la lumič re sur la tęte du peup le : vous lui 

devez ce b a p t ę m e . La vér i table po l i t ique est 

dans la m a r c h e des idées q u i a m č n e n t tou jours 

les révolu t ions . 

La révolu t ion française est le résul ta t indes

t ruc t ib le et p u r de la ph i losophie du xviu° sičcle. 

Législative et ph i lo soph ique pa r la Cons t i tuan te , 

gue r r i č re et foudroyante pa r la C o n v e n t i o n , 

elle se personnifia dans u n soldat h é r o ď q u e q u i 

avait escaladé le Saint Bernard et l ' emp i r e , et 

qu i je ta la p o u r p r e impéria le sur sa red ingo te 

grise. Alors elle fit le t ou r de l 'Europe , s 'abou

cha avec l 'Allemagne, qu 'e l le visita un peu ru
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d é m e n t , ce fut son inconvénien t , et dans cette 

conférence l 'esprit a l lemand et l'esprit français 

firent connaissance et s 'est imčrent parfaitement. 

La res taura t ion , qui eut le ma lheur et la h o n t e 

de r e m o n t e r au t rône appuyée sur la lance du 

Cosaque , fut p o u r t a n t u n e époque salutaire de 

calme, d 'é tudes, de répi t et de réflexions. Mais 

sous son rčgne , et ce fut une illusion dont on 

p e u t d 'autant mieux parler q u e beaucoup l 'ont 

par tagée , on s ' imagina que la révolut ion fran

çaise s 'arrętai t dans sa marche c o n q u é r a n t e ; on 

voulait bien lui reconna î t re des instincts géné

r eux , mais on inclinait ŕ croire que son p r i n 

cipe m ę m e était faux et impuissan t ; qu'il fallait 

s'y p r e n d r e d 'une au t r e façon ; capi tuler avec les 

choses, t o u r n e r les posit ions et en t re r sur tous 

les points en compromis . Les faits on t p rononcé , 

et le pr incipe de 1789, suspect et méconnu , a re 

p a r u victorieux ; il est au jourd 'hu i sur le t r ône . 

Ainsi le m o u v e m e n t européen qui , par u n rare 

pr ivi lčge, est pou r nous u n mouvement nat ional , 

ayant repr i s son cours légit ime, la phi losophie , 

c 'estŕdire les idées doivent imiter la révolut ion. 

C o m m e les peuples , il faut que les idées repren

n e n t l 'offensive; il faut ressaisir l ' é tendard p h i 

l o s o p h i q u e , et le por te r plus loin. Non : la p h i 

losophie n 'est pas faite p o u r t ou t accepter et 

p o u r tou t absoudre , p o u r assister les b ras croisés 
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a u spectacle du m o n d e , p o u r res ter a p a t h i q u e 

et neu t re en t re le b ien et le m a l ; il faut qu 'e l le 

o p t e , qu'elle ait ses p ré fé rences , son e n t h o u 

siasme. 

Quelquesuns on t dit q u e toutes les c o m b i 

naisons d'idées avaient été épu i sées ; e h ! la 

science pol i t ique est dans son enfance. Cet te 

discipline sociale, qu i pose et che rche ŕ r é soudre 

le p rob lčme de l 'association h u m a i n e , est r iche 

en a u t e u r s , mais pauvre en résul ta ts . Faites 

l 'addition de ses découver tes pos i t ives ; vous lui 

t rouverez d ' immenses devoirs pou r l 'avenir, p e u 

de droi t s ŕ l 'orgueil pou r le passé. Le m o u v e 

m e n t ph i losoph ique de la res taura t ion a po r t é 

ses f ru i t s ; il est c o n s o m m é ; il en appel le u n 

au t r e : car c'est u n devoir de ten i r tou jours les 

idées nonseulement au n i v e a u , mais audelŕ d e 

la l iber té légale d 'un pays. 
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De  la  Science. 

Comment l 'homme, en face d u m o n d e qui l'en

v i ronne et qu i l 'enserre, lui résistet i l? par la 

pensée. Faible dans sa na tu re phys ique , il ne 

d o m p t e , il ne domine le monde q u e parce qu'i l 

le comprend ; et le déve loppement le plus géné 

ral de la pensée est la science, don t il faut cher

che r les condit ions. 

Deux direct ions se la d i sputent et se la pa r t a 

gen t dčs l 'aurore de son avčnement : croyance et 

hypo thčse d 'une loi p r imi t ive ; croyance exclusive 

ŕ l 'expérience. D 'une par t les penseurs ont dit : 

Il est un po in t central don t les  Fciences ne sont 

que les rayons , et toutes les disciplines humaines 
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ne sont q u e des dégradat ions variées d ' une i n 

cor rupt ib le un i té : donc la mission de la p h i l o 

sophie est de rallier tous ces fragmens épars e t 

de les faire refluer vers le cen t re don t ils é m a 

nent . Tel est l 'article de foi et l 'hypothčse sur la

quel le se fonde la moit ié de la science h u m a i n e . 

P la ton en est ŕ la fois le p rę t r e e t le démons t ra 

t e u r . Dans le Thétète il é tabl i t pa r sa d ia lec t ique 

qu' i l y a u n e science q u e ne d o n n e n t n i la sen

sibilité ni l ' expér imenta t ion . D a n s le Parménide 

il édifie, sur les ru ines de sophismes n o m b r e u x , 

la nécessité d 'une un i t é . Dans le Phèdre, d i t h y 

r a m b e plein d'éclat et de pé tu lance oů la j e u 

nesse du phi losophe s'élčve aux idées pa r les 

images , par l 'ode ŕ l 'ontologie, il p longe u n śi l 

audac ieux dans les sources resp lendissantes de 

l 'é ternel le beau té . Or, depuis Pla ton j usqu 'ŕ Schel

l ing , la pensée huma ine a poursuivi d 'une aile i n 

t r ép ide , q u e n 'on t pas br isée les t o u r m e n t e s du 

scept ic isme, cet élan de foi et de poésie vers la 

science d iv ine . 

Dans les t emps m o d e r n e s , u n c o n t e m p o r a i n 

de Shakespeare et de cette i l lus t re é p o q u e oů 

l 'Angleterre , sous le scept re d 'une femme, r é g é 

né ra i t l 'art et la ph i l o soph ie , Bacon fit p o u r 

l 'observation et l 'expérience ce q u e P la ton avait 

fait p o u r l 'idéal. Dans son JSovum organum, et 

dans son trai té De Dignitate et Augmentis Scien-
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tiarum il t race les régies de la mé thode e x p é r i 

menta le . Voici sa théor ie de l ' induction : 

APHORISMUS  XIX  * 

« Dua3 via? sunt , a t que esse possun t ad inqui

« r e n d a m et inveniendam ver i ta tem. Altéra a 

» sensu et par t icular ibus advolat ad axiomata 

» genera l ia , a tque ex iis principiis e o r u m q u e 

» immota ver i ta te jud ica t et inveni t axiomata 

» média : a tque haec via in usu est. Altéra a sensu 

» et par t icu la r ibus excitât axiomata , ascendendo 

« con t inen te r et g rada t im, ů t u l t imo loco per

» venia tur ad max ime generalia : quś via vera 

» es t , sed in tenta ta . » 

APHORISMUS  XXII 

« U t r a q u e via o rd i tu r a sensu et par t icular ibus 

» et acquiesci t in maxime genera l ibus . Sed im

» m e n s u m q u i d d a m d i sc repan t ; cura altéra pe r 

» s t r ingat t a n t u m exper ient iam et par t icular ia 

» c u r s i m , a l té ra in iis r i te et ord ine verse tur ; 

*  Novum  Organuni,  liber  priuius, digestus  in  aphorismcs
** Ibidem-
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» a l téra rursus j am a pr inc ip io cons t i tuâ t g e n e 

» ralia qusedam abs t rac ta e t inut i l ia , a l téra g r a 

» dat im exsurgat ad ea quae ręvera naturae sun t 

» not iora. » 

Ainsi p o u r Bacon, qu i s ' insurgeait con t re la 

sco las t ique , des deux mé thodes qui peuven t 

m e n e r ŕ la vér i té , la p r e m i č r e , c'est de s 'élancer 

surlechamp ŕ des axiomes géné raux , et de cet 

apogée de descendre aux axiomes in t e rméd ia i 

r e s ; l ' au t r e , au c o n t r a i r e , pénč t re dans les faits 

par t icu l ie rs , les obse rve , et en abs t ra i t u n e géné

ralisation qui s'élčve gradue l lement ŕ ces ax iomes , 

d o n t l 'autre m é t h o d e descendait à priori. Voilŕ la 

vér i table r o u t e . Mais elle a t t end encore des es 

pr i t s qu i s'y engagent . Et cependan t on y recuei l 

lera i t des résul ta ts aussi féconds q u e les g é n é r a 

lités à principio sont pauvres et ch imér iques . 

Bacon rétablissait la nécessité et les dro i t s de 

l ' expé r i ence , e t méconnaissa i t en m ę m e t emps 

les lois de l ' intell igence, qu i sont le po in t de dé

p a r t légi t ime de l ' idéalisme. Car dans cet te ph ra 

se, utraque via orditur a sensu et particularibus, 

et p l u s expl ic i tement encore dans d 'aut res p a s 

sages, s'il veu t d i re q u e la pensée est nonseule

m e n t p rovoquée p a r la sensibi l i té , mais n 'es t 

e l lemęme q u e la sensibil i té t r ans fo rmée ; il d é 

figure un fait fondamenta l , indes t ruc t ib le , c la i 
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r e m e n t observé pa r Aristote et pa r K a n t : s a v o i r 

q u e l 'esprit h u m a i n a des condi t ions et des for

mes nécessaires mises en m o u v e m e n t par la sen

sibilité, mais qu i s'en d i s t inguent , et q u i tou t e n 

semble réfléchissent le m o n d e et le formulent. 

Mais h e u r e u s e m e n t la mé thode de B a c o n , aussi 

légit ime et aussi salutaire dans l 'étude de l 'homme 

et de l 'histoire q u e dans celle de la n a t u r e , com

p r e n d v i r tue l lement l 'observation de tous les faits, 

alors męme q u e Bacon lu i męme peu t en mécon

na î t re que lquesuns . 

Sor tons de ces détails psycologiques p o u r ap

préc ier la mission de la science dans chaque 

sičcle. Si la sociabilité h u m a i n e est progressive, 

la science devra l 'ętre également , se développer 

en se dé t ru isant d ' époque en é p o q u e ; c a r l h o m m e 

n 'avance qu 'en réagissant cont re luimęme : la 

réact ion cont re l 'histoire est une révolut ion ; la 

réact ion con t re la phi losophie est u n systčme 

n o u v e a u . Au x v n e s ičc le , la concept ion de 

Bacon renversa la scolast ique et res taura les 

sciences physiques e t morales . Le x v m e , épo

q u e p o u r la France d 'une fermentat ion sa lu

ta i re dans la pensée , et d 'une gloire l i t téraire 

qu i sut ę t re neuve aprčs les contempora ins de 

Louis X I V , fut travaillé néanmoins d 'une p a u 

vre té s ingul ičre dans les bases primitives de sa 

phi losophie. Il héri ta de la concept ion de Bacon, 
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et s% conten ta de la r e p r o d u i r e , p lans , divisions, 

classification des connaissances h u m a i n e s en 

h i s t o i r e , poésie et ph i losophie . L 'Encyc lopéd ie , 

i n s t r u m e n t de r évo lu t ions , s 'enr ichi t des d é 

pouilles d u ph i losophe ang la i s , de Bayle , de 

Sp inosa , de l 'érudi t ion de B r u c k e r ; grâce s u r 

tou t ŕ la pe r sévé rance , ŕ la fougue de D i d e r o t ; 

g râce , aprčs l u i , ŕ l 'esprit c a lme , l u m i n e u x e t 

froid de d 'Alember t . Pas de concep t ion or iginale , 

mais u n e exécut ion ha rd i e , op in i â t r e ; morceaux 

br i l l ans , effusions parfois é l o q u e n t e s , secours 

h e u r e u x prę tés par Vol ta i re et Mon te squ ieu , et , 

pardessus tou t cela, m ę m e a r d e u r dans tous les 

rangs de la coho r t e ph i lo soph ique . Le sičcle s'é

tai t cotisé p o u r dé t ru i re : il a fait son devoi r . 

N 'avonsnous pas l ' instinct d 'un au t r e édifice, 

d 'une encyc lopédie qu i édifie e t n o n p lus q u i dé

t ruise ? Chaque sc ience, la ph i losophie , la l ég i s 

la t ion, l 'histoire, la m é d e c i n e , n 'ambi t ioune t e l le 

pas d 'arr iver ŕ des résul ta ts g é n é r a u x , d 'agrandi r 

la circonférence dans laquel le elle se m e u t , d 'en 

t r o u v e r le vér i table cen t re , e t d 'en faire un m o n d e ? 

Elles sen ten t toutes qu 'el les doivent t ravail ler ŕ 

ę t r e e l l e s męmes , ŕ former u n systčme comple t , 

p u i s ŕ se rall ier ŕ q u e l q u e chose de p lus u n , de 

p lus s i m p l e , c'estŕdire ŕ u n e un i té qu i les coor 

donne . On di ra i t qu 'el les dés i ren t cet te c o m m u n e 

all iance vers laquel le gravi tent les na t ions . Alors , 
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le temps v e n u , les sc iences , ŕ la fois profondé

m e n t cultivées et généra l isées , pou r ron t se p r é 

senter devant u n e concept ion u l té r ieure , et se 

réunir en faisceau p o u r servir de base ŕ une en

cyclopédie positive. Il serait p r éma tu ré de vou

loir au jourd 'hu i généraliser la général i té męme, 

et b r u s q u e r l 'histoire de l 'esprit h u m a i n et du 

m o n d e . Il faut encore creuser et é largir chaque 

sillon, a journer la conclusion et le dogmat isme. 
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De  la  Religion. 

La science seule ne suffit pas p o u r exp l iquer 

la vie de l 'homme. Le mar in qu i fend les mer s , le 

voyageur qui se fie, p o u r abréger les distances, ŕ 

ces appare i l s de l ' industr ie q u e vient d 'an imer la 

vapeur , se sont  i l s r e n d u c o m p t e du mécan i sme 

q u i fait l eur sécur i té et protčge l eur ex is tence? 

L e u r p résence est un acte de foi , e t , sans savoir 

p a r euxmęmes , ils c ro ien t a u x asser t ions et ŕ la 

pu issance de leurs semblab les . F ich te l'a di t avec 

vér i té : Nous marchons dans la foi. En effet, com

bien souvent agissonsnous , n o n p a r u n e convic

t ion ra t ionnel le e t d ia lec t ique , mais pa r u n e con

vict ion c rédule , qu i nous fait a jou te r c réance ŕ des 

choses d o n t nous n e nous sommes pas r e n d u u n 

compte r igoureux et pos i t i f? La foi est donc une 
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disposit ion nature l le ŕ l ' h o m m e ; il croit na tu re l 

lement . Mais ŕ quoi doit i l c ro i re? A quoi doi t 

il appl iquer sa foi ? Le domaine de la foi et ce

lui de la raison ne sonti ls pas en aspect cont inuel? 

et l 'un ne d iminue t  i l pas, ŕ m e s u r e q u e l 'autre 

s 'agrandi t? Voilŕ la ques t ion . 

Nous ne nous con ten tons pas des abs t rac t ions 

de la pensée. Pourquo i ce peuple cour t  i l aux 

t héâ t r e s , aux temples? parce qu ' i l lui faut les 

plaisirs et les festins de l ' imagination : imag ina 

t ion qui électrise les m u l t i t u d e s , en leur r e p r é 

sen tan t , sous des formes v ivantes , les idées qui 

leur sont na ture l les et chčres ; qu i poursu i t 

l ' homme de ses songes, de ses a p p a r e n c e s , j u s 

q u e dans l ' isolement le plus comple t de la vie et 

de la p e n s é e ; et don t le pr isme inépuisable fait, 

d 'un m o n d e auparavan t i nan imé , la foręt e n 

chantée du Tasse. 

Estce tou t? O h ! nous avons dans le cśur u n e 

a u t r e disposition ŕ satisfaire, le sen t iment . Schil

ler a d i t q u e sur des rives i n c o n n u e s , dans u n e 

mystér ieuse vallée paraissait ŕ chaque p r in t emps 

une j eune fille, belle et mervei l leuse; elle n 'étai t 

pas née dans la va l lée , on ne savait d 'oů elle v e 

n a i t , et dčs qu 'el le p rena i t congé des pauvres 

be rge r s , sa t race était p e r d u e ; cependant son 

a p p r o c h e était b ienfa isante ; tous les cśurs al

laient ŕ e l le ; elle avait dans ses mains des fleurs 
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Beseligend  war  ihre  Nβhe, 
Und  aile  Herzen  wurden  weit. 

et des fruits éclos sous u n au t r e solei l , p a r u n 

souffle plus fécond, dans une n a t u r e p lus h e u 

reuse que la nôtre ; elle par tageai t ses dons , ŕ l 'un 

u n e fleur, ŕ l 'autre u n fruit ; et chacun s'en allait 

dans sa maison con ten t et consolé t . 

Quelle est donc cet te mystér ieuse appa r i t i on , 

si ce n 'est le sen t iment don t l 'origine n o u s est 

i n c o n n u e , qui nous a t tache les u n s aux a u t r e s , 

et do te no t re âme d 'émot ions intarissables, et de 

révélat ions infinies? Or, si ces trois disposi t ions 

de l ' homme, la foi, l ' imaginat ion et le sen t iment , 

é chappen t ŕ la science, elles se manifestent pa r la 

rel igion. L ' h o m m e ne vit pas u n q u a r t  d ' h e u r e 

sans sor t i r de l u i  m ę m e , sans s 'adresser ŕ au t r e 

chose qu 'ŕ lu i , sans p r e n d r e ŕ témoin et en a ide 

u n e au t r e pu i ssance ; et le sen t iment re l igieux est 

ŕ sa naissance u n r a p p o r t individuel de l ' homme 

*  In  einem  Thaο,  bei  armen  Hirten 
Erschien  mit  jedem jungen  Jahr, 
Sobald  die ersten  Lerchen  sclrwirrten, 
Ein  Mŕdchen scbτn  und  wunderbar. 

Sie  wahr  nicht  in  dem Thaο  geboren, 
Man  wusste  nicht  woher  sie  kam ; 
Doch  schnell  war  ihre  Spur  verloren, 
Sobald  das Mβdchen  Abschied  nahm. 
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Ein jeder  ging  beschenkt  nach  Haus. 

ŕ Dieu, un élan vers Dieu, e t de Dieu un r e tou r 

de l 'homme ŕ lu i męme. 

Mais u n e fois m u par ce sen t imen t individuel , 

l 'homme se rejet te vers ses s emblab l e s , veu t 

me t t r e en c o m m u n avec eux sa foi et les enchan

temens de son imagina t ion , de façon q u e d' indi

viduel les ses croyances deviennent sociales. Oui, 

la religion par t du sen t imen t pe rsonne l ; mais 

elle appara î t s u r  l e  c h a m p comme u n e s en 

sibilité sociale qu i r a t t ache les h o m m e s en t re 

eux par la média t ion d 'une idée qu ' i ls reconnais

sent ŕ la fois supér ieure et analogue ŕ leur p r o p r e 

na tu re . 

L ' individual i té et la sociabili té cons t i tuent 

donc la religion. Pas u n sent iment rel igieux, u n 

peu fort et consis tant , qui n'ait p rodu i t u n e so

c ié té , u n e t r i b u , u n e caste , u n e secte. Et quel 

Sie  brachte  Blumen  mit  und  Friichte, 
Gereift  auf  cincr  andern  Flur, 
In einem  andern  Sonnenlichte, 
In ciner  gliicklichern  Natur  : 

Und  theiltc  jedem  eine  Gabe, 
Dem  Friichte,  jencni  Blumen  aus, 
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sera le lieu et le signe de cette associat ion? le 

cul te , qui fait passer la croyance en actes et en 

symbole , enchan te l ' imagination, soulage le c ś u r , 

exalte la foi , et par le secours de l 'art qu ' i l divi

nise et qu ' i l purif ie , devient u n e langue p o p u 

laire , et comme le pain quo t id ien des peuples . 

Au Vat ican sont deux créat ions u n i q u e s , l 'Apol

lon et la Transfigurat ion. Devant ce Dieu a r m é 

d 'un dédain si subl ime, don t l'śil fait baisser le 

v ô t r e , don t le front vous appel le ŕ u n e n a t u r e 

plus q u ' h u m a i n e , sans cependan t vous dé tache r 

de la t e r r e ; devant ce corps an imé d 'une indes

t ruc t ib le et réelle beau té , le paganisme se révčle 

t ou t en t ie r : les livres, les his tor iens et les poč tes 

sont impuissans ŕ vous le l ivrer si vif e t si v r a i ; 

mais vous le re t rouvez au pied de ce dieu qu i vit 

pa r le m a r b r e , et r é sume ŕ lui seul la mythologie 

d 'Homčre . Il y a un t ab leau oů des h o m m e s r é u 

nis r ega rden t vers u n e m o n t a g n e : sur la m o n t a 

gne sont que lques disciples qui para issent p é n é 

t rés d 'un a m o u r , d 'un regre t é t e rne l , et c o m m e 

f rappés d 'une rel igieuse s t u p e u r . Audessus de 

t o u t cela s'élčve u n e figure resp lendissante su r 

la face de laquel le re lu i t j e ne sais que l le 

douce et d ivine lumič re : la t e r r e a d i spa ru ; les 

d e u x sont ouver t s , c'est la tęte de Jésus r e t rouvée 

pa r le p inceau de Raphaë l . Des h o m m e s v i ennen t 

incessamment con temple r ce tab leau : des ph i lo 
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sophes ; ils sont devenus chrét iens : des p ro tes 

t a n s ; ils se sont faits ca tho l iques ; ils on t c ru 

qu 'une religion qui avait inspi ré u n e pareille śu

vre était toute la vér i té . Tan t le symbole est pou r 

l 'homme u n exempla i re rad ieux de ce qu ' i l cher

che , de ce qu'il croit et de ce qu' i l a ime ! 

La religion est ŕ la fois et successivement u n e 

ph i l o soph ie , u n g o u v e r n e m e n t , u n e t radi t ion. 

La phi losophie n'est pas exclusivement la r é 

flexion, un re tour sur ce qui est , u n r ep l i emen t 

de l 'homme sur ce qui s'est passé, di t et fait; elle 

c r ée , elle conço i t , elle est inspi rée . Nonseule

men t elle cherche , mais elle affirme; elle n'a pas 

commencé son rôle par disputer , mais par dog 

matiser . Elle a révélé ; c royant pu i ssamment ŕ 

e l le męme, elle s'est fait c ro i re , et s'est imposée 

a u x h o m m e s . Si le dou te sépare , l 'affirmation r a l 

l ie ; le scepticisme reste so l i ta i re , le dogmat isme 

devien t p r o m p t e m e n t social. 

4P Cependan t il faut mor igéner les hommes qui 

se sont ralliés ŕ u n e doc t r ine ; a lors , de ph i loso

phie , la religion devient gouvernement , de cher

cheuse et d ' inst i tutr ice de v é r i t é , elle se fait 

conduct r ice de la société , reine des peuples . A 

c e t t e ' é p o q u e , la ph i losophie , p rofondément sa

tisfaite de son o u v r a g e , se confond avec la re l i 

g ion , se met ŕ son se rv ice , et ne se dis t ingue 

i  7 
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pas de la théologie . Mais ce g o u v e r n e m e n t s'al

t č re , le p rogrčs ph i losoph ique s 'a r rę te ; l ' amour 

de la véri té se tar i t ; la r eche rche en est s u s 

p e n d u e . Alors , des m o u v e m e n s s o u r d s , des i n 

surrect ions partielles et t imides annoncen t la 

scission et le schisme ; la religion p résen te aux 

espri ts invest igateurs , q u i les p remie r s se h a s a r 

den t ŕ demande r que lque compte , l ' image sacrée 

de la t radi t ion : voilŕ ce q u e les h o m m e s o n t c ru , 

voilŕ ce qu i a été révélé : adorez et soume t t ez 

vous . La phi losophie ne se soumet p a s ; elle r e 

connaî t son o u v r a g e , mais a l t é r é ; ce Tes tament 

qu 'on lui m o n t r e , elle en sait m i e u x q u ' u n au t r e 

l 'origine e t la valeur ; elle le respecte ; mais elle 

veut l ' in terpré ter , le changer que lquefo i s , e t , 

r o m p a n t avec la t radi t ion qui se repose dans le 

passé, elle relčve l 'é tendard de l 'esprit h u m a i n . 

Dé t ru i re la phi losophie pa r la r e l i g ion , ou la 

rel igion par l ^ p h i l o s o p h i e , est u n e en t repr i se 

éga lement absu rde . Elles sou t i ennen t en t r e elles 

u n r a p p o r t p e r p é t u e l , qu i au fond est u n e iden

t i té . Quand la rel igion s ' a r r ę t e , la ph i losophie 

pour su i t et p r épa re pour les sociétés d 'au t res 

croyances et d 'aut res symboles . 

L 'his toire ne n o u s présen te pas d ' inst i tut ion 

p lus salutaire et p lus g rande q u e le chr is t ianisme. 

Sous T i b č r e , on en tend i t pa r le r ŕ Rome d 'une 
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doct r ine nouve l le ; on disait q u ' u n Nazaréen , 

q u e la t radi t ion sacrée nous représente comme 

étant d 'un génie r ęveur et mélancol ique , a iman t 

ŕ se p romene r solitaire le long des lacs et de la 

mer de Gal i lée , avait r éun i a u t o u r de lui q u e l 

ques h o m m e s , et l eur annonça i t q u e l q u e chose 

de nouveau . On ajoutait q u e le peuple su iva i t , 

se rassemblai t sous les pas de ce p r o p h č t e , q u e 

des prédica t ions se faisaient dans le dé se r t , et 

q u e la paro le qui s'y reproduisa i t le plus souven t 

étai t q u e les hommes sont frčres et égaux en t re 

eux : innovat ion coupab le con t re la légalité 

pa ď enne . 

Aprčs ce fondateur , t rois h o m m e s su r tou t ca 

ractér isent et déve loppent le chr is t ianisme : saint 

P a u l , Grégoire VI I et Lu the r . Pau l commença 

d ' abord par ę t re l 'espérance et le vengeur de la 

synagogue. Il s'est mis en rou te p o u r aller châ t ie r 

et saisir les chré t iens . Que se passatil donc dans 

son âme sur le chemin de Damas? pa r quel le 

inexpl icable p é r i p é t i e , par quel caprice de la 

force et d u gén ie , par que l mystér ieux entraîne

men t d u c ś u r ce sout ien de l 'ancienne loi se fait

il l 'apôtre de la loi nouvel le , change sa vie et sa 

dest inée pa r u n e décision rapide comme l 'éclair, 

et s 'engage dans u n e voie nouvel le et douloureuse? 

Il y persévéra. Il élargit la doc t r ine de Jésus, l'éta
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bl i t sur un pan thé i sme toutŕfait sp i r i tua l i s te ; 

puis , génie pol i t ique, il sout ient et rčgle les com

m u n i o n s naissantes des fidčles, d o n n e aux églises 

chré t iennes des pr incipes et des exemples de gou

vernement , sachant męler h e u r e u s e m e n t la dou 

ceur et la force, la persuasion et l 'autori té , é g a 

lement éloigné du despot isme qu i s ' impa t i en te , 

de cet espri t débonna i re qui se décou rage , et il 

lčgue ŕ ses successeurs le chr is t ianisme agrand i , 

développé , déjŕ doué de la force de m e n e r effi

cacement les h o m m e s * . Q u a n d il a mis des sičcles 

ŕ s ' emparer de tous les e sp r i t s , le chr is t ianisme 

* Quelques  personnes  se  sont  ιtonnιes  de  voir  une  telle  impor
tance  attachιe  aux  travaux  de  saint  Paul;  elles  ont  ιtι  presque 
choquιes  de  cette  espθce  de  transformation  du  christianisme  qui 
lui est  attribuιe.  Mais  cette  opinion,  que  nous  croyons  juste,  est 
dιjŕ  quelque  peu vieille, et ne  nous  appartient  pas. Plusieurs  thιo
logiens  allemands  l'ont  dιveloppιe;  mais  pour  ne  citer  que  deux 
philosophes,  Schelling,  dans  ses f'arlesungen ueber die Méthode 
des Acadetnischen Studium,  remarque que  le christianisme de saint 
Paul  diffθre  delŕ  doctrine  primitive;  dans  le  dernier  siθcle,  Bou
langer,  dans VExamen critique de saint Paul,  ne  s'acharne  pas 
sans  motifs  sur  ce  puissant  propagateur  du  christianisme.  Lisez 
son  pamphletvirulent,  et  vous  verrez  qu'il  ne  l'e٦t  point  ainsi  at
taquι  s'il  ne  l'e٦t  pas  trouvι  si  grand.  iNous dirons  seulement  ici 
qu'une  lecture  un  peu  attentive  de  saint  Paul,  l'examen  de  ses 
thιories  sur  le  panthιisme,  la  raison,  la  foi,  le  pouvoir,  la  virgi
nitι,  etc.,  et  la  vue  de  son  administration  politique  en  font  un  si 
grand penseur  et  un  si  grand  caractθre, que  c'est  surtout  par l'in
tervention  de  cet  homme  que s'expliquent  les progrθs  du  christia
nisme. 
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veut gouverner rée l lement le m o n d e ; et G r é 

goire VII dénonce fičrement a u x e m p e r e u r s et 

aux rois cet te pré tent ion alors ra isonnable , p e n 

sée p h i l o s o p h i q u e , m o u v e m e n t l ibéral qu i a 

échappé aux préoccupa t ions de Vol ta i re . Mais 

l 'Allemagne fera subi r ŕ l 'Italie de cruelles repré

sailles : l 'Italie avait mis le pied sur la cou ronne 

impér ia le , sur la tęte des pr inces de la maison 

sal ique, et des Hohenstaufen ; voici qu 'un m o i n e 

b r u t a l , sorti des cabarets de l 'Allemagne, a t t aque 

le Vatican, venge le Nord de la d ic ta tu re du Midi, 

et soumet la t radi t ion cathol ique ŕ l 'examen i n 

flexible de la raison individuelle. Je me suis t o u 

j o u r s figuré dans la pensée quel le belle ś u v r e 

serait une Vie de Luther oů se réfléchirait dans 

le lointain le moyen â g e ; sur le premier p l a n , 

Je xv i e sičcle si vaste et si d ivers , personnifié 

su r tou t dans ce Saxon : puis en perspect ive et 

comme en péroraison, cette E u r o p e mil i tante et 

ph i losophique qui se débroui l le ŕ peine au jou r 

d 'hui ! E n effet, n ' ass i s tonsnous pas ŕ la lu t te 

du cathol icisme et du pro tes tan t i sme, de la t ra

di t ion et de la ph i losoph ie? Arrivé au point oů 

nous le voyons , le chris t ianisme est loin d 'ętre 

sans avenir . Pour ma par t , j e suis revenu ŕ penser 

qu'i l cont ient encore des t résors ŕ r épandre sur 

les peuples ; que , roi de la t e r re p o u r longtemps 
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'  M. de La  Mennais 

encore , ce qu 'on lui oppose est toutŕfai t insuf

fisant, et qu 'on s'est b e a u c o u p t r o p hâté de son

n e r ses funérailles. 

Mais néanmoins , en sa présence , q u e la p h i l o 

sophie ma in t i enne ses droi ts . Si elle se réduisa i t 

ŕ n 'ę t re , comme on l'a répé té d 'aprčs l 'Allemagne, 

qu ' une i l lustration d u chris t ianisme, q u e le chris

t ianisme mis sous u n e au t r e forme, sous celle de 

la réflexion et de la d ia lect ique, ŕ quo i servirai t

e l l e , et que feraitelle au t r e chose si ce n'est de 

d o n n e r sa démission? Au sein du paganisme, S o 

cra te et Platon on t annoncé le ch r i s t i an i sme; 

la phi losophie a p o u r devoir de p r é p a r e r les 

révolu t ions rel igieuses, e t , loin de se confondre 

avec la t r ad i t i on , elle doit poursu ivre d 'un pas 

fe rme; c'est l 'aventureuse cour r ič re du genre h u 

m a i n . P e n d a n t que le chr is t ianisme console en^ 

core les peuples , les bén i t et les a i m e , q u e le g é 

n ie ph i losoph ique de la F rance r e p r e n n e son vol 

e t s 'engage ŕ la découver te . 

Il y a duel éternel dans le m o n d e en t r e la t r a 

di t ion et l ' innovat ion, et su r tou t aprčs une r é v o 

lut ion qui a r emué p ro fondémen t les âmes et les 

féconde en les exal tant : elle les t i re d u scep t i 

cisme, et de cette indifférence si éne rg iquemen t 

r ép rouvée pa r un p rę t re é loquen t *. L 'an t ique 
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religion veut reverdi r sur ses r a m e a u x , la p h i 

losophie r ep rendre le cours de ses conquę te s ; 

saints combats de l ' intelligence, vous seuls devez 

n'avoir ni suspension ni t ręve . 
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DE  LA  SOCIΙTΙ. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

De  l'Ιtat.  —De  la  Loi. — Du  Pouvoir.  —  De la  Libertι. 

L' individual i té est ŕ la fois la racine et l 'har

mon ie des facultés humaines . C'est dans cette 

f o rme , sort ie de la na tu r e des c h o s e s , que se 

d o n n e n t r e n d e z  v o u s , pou r se d é v e l o p p e r ' d e 

c o n c e r t , les é lémens q u i cons t i tuent l ' homme. 

L ' h o m m e veut sor t i r de l u i  m ę m e , mais ŕ la 

condi t ion d'y r e n t r e r ; il demande aux passions 

d 'orageuses et subl imes d i s t rac t ions ; m a i s , s'il 

en est le joue t , il abd ique l ' humani t é parce qu ' i l 

n 'a pas gardé sa l iber té . Il demande aux idées des 

révéla t ions magni f iques , mais les idées ont aussi 

leurs t o u r b i l l o n s , vous empor t en t quelquefois ; 

et alors e n c o r e , si sur cet te pen te vous cessez 

d 'ętre l i b re , vous cessez d 'ętre h o m m e . L'indi
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viduali té est donc la p remič re manifestat ion de 

l ' human i t é ; mais il en est u n e au t r e : la société. 

Je définirai la société : le concer t de tous les 

ętres semblables p o u r t ravai l ler en c o m m u n ŕ 

leur déve loppement ; je dis déve loppemen t , et ce 

m o t con t i en t tout . Il impl iqu^ conservat ion et 

r eproduc t ion . La société ne p e u t se déve lopper 

qu 'ŕ la condi t ion de se conserver . Elle ne saura i t 

se conserver qu 'ŕ la charge de ^ e r e p r o d u i r e ; 

mais la conservat ion et la r e p r o d u c t i o n n e sont 

pas le b u t , mais s imp lemen t les m o y e n s . Le b u t 

de la société , c'est le déve loppemen t . 

Il ne saurai t ę t re ni ut i le ni ph i lo soph ique 

d'aller chercher les expér iences de l 'histoire dans 

leur plus pet i t format , j e veux di re de s 'engager 

au d é b u t d 'une phi losophie h i s t o r i q u e , dans 

l ' exp lo ra t ion , soit de la vie s a u v a g e , soit de la 

v i e n o m a d e , soit m ę m e de ces ho rdes conqué 

ran tes q u i ravagent et fondent les Éta ts . Mais en 

a l lant d i r ec temen t a u déve loppemen t le plus 

comple t et le plus no rma l de la société, l 'obser

vat ion de ses élémens sera p lus claire et p lus 

posi t ive. Or , t ou t É ta t cons t i tué repose sur t rois 

idées fondamentales : la lo i , le pouvo i r et la l i 

be r t é . Voilŕ p o u r q u o i les peuples se r e m u e n t , 

voilŕ la source du b o n h e u r social . 

Nous concevons le b ien m o r a l , h o m m e ou 

p e u p l e ; et nous en appelons l 'expression, la 
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loi : rčgle de nos act ions et de la sociabilité. 

Mais voici q u e l q u e chose de p lus général e n 

core : pas u n p h é n o m č n e n 'appara î t , pas un ętre 

an imé ne v i t , pas un insecte ne se m e u t , pas 

une fleur ne bri l le sans sa loi. La loi est le sub-

stratum de t o u t ce qui es t ; et je la définirai vo

lont iers la source et le r a p p o r t de tous les r a p 

por t s possibles . 

Prenez u n p h é n o m č n e isolé : il a une vie p ro 

p r e ; il se développe en ver tu de sa loi. D o n c , 

avant de l 'avoir mis en r a p p o r t avec quoi que ce 

so i t , vous le voyez nécessairement doué d 'une 

loi. Mais comparez le , saisissezle dans son c o n 

tact avec u n au t r e p h é n o m č n e ; vous verrez ce 

de rn ie r souteni r avec le premier sujet de vos 

observat ions , un rappor t . Vous en conclurez que 

cet au t r e objet a que lque chose aussi en ver tu 

de quoi il peu t soutenir cet te re la t ion , c'estŕ

di re sa lo i ; donc la lo i , dans son expression la 

p lus générale, est ŕ la fois la source des r appor t s 

et le r a p p o r t des r appor t s . Je ne fais ici q u e 

c o m m e n t e r Mon te squ i eu , qui a di t q u e les lois , 

dans leur signification la plus é t e n d u e , sont les 

r a p p o r t s nécessaires qu i dér ivent de la na tu r e 

des choses. Mais cet te définition excellente a 

peutętre l ' inconvénient de ne pas faire voir assez 

q u e les ob je t s , i n d é p e n d a m m e n t de leurs r a p 
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* Voyez  liv. iv,  chap. 2,  l'explication  de Jďxatcv  et  de 81-

por t s en t re e u x , o n t leurs lois q u i les cons t i t uen t 

et les an imen t . 

Cicéron a défini la loi Ratio profecta à na-

tura rerum; p u i s , q u a n d il veut pa r le r de cet te 

loi générale qui t ransgresse les l imites de la na

t iona l i t é , qui n 'est pas différente ŕ R o m e et ŕ 

A t h č n e s , se re t rouve dans tous les t emps et chez 

tous les peup l e s , il dit : Lex naturœ congruens; 

c'estŕdire la loi est tou t ensemble la conformité 

ŕ la n a t u r e , et le résul ta t de cet te n a t u r e des 

choses. 

Le peuple héb reu m o n t r e dans son his to i re le 

déve loppement le plus comple t de l ' idée de la loi. 

Dans la théocra t ie légale de Moďse , la loi cons t i 

t ue l ' identi té de la pol i t ique et de la re l ig ion , 

i n s c r l » en caractčres sacrés au frontispice d u 

t e m p l e ; elle a é té donnée pa r D i e u , et sui t le 

peup le dans tous les actes de sa vie : t an t ce t te 

rel igion h é b r a ď q u e est p o l i t i q u e , ex té r ieure et 

sociale. Chez les Grecs , la loi i nd ique un dépa r t 

e t u n équi l ibre en t re les in té rę t s des h o m m e s ; 

ô votioi *. La loi p o u r les Romains est sor t ie d 'un 

due l e n t r e les pat r ic iens et les p lébé iens , e n t r e 

l ' initiative supe rbe des p r emie r s et les réc lama
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t ions persévérantes des seconds . Aussi estelle 

douée cette fois de la conscience énergique du 

droi t : jus, jura, un droit, des droits, voilŕ ce 

qu'elle réc lame et ce qui la cons t i tue . 

Rčgle fondamenta le des sociétés humaines , la 

loi est invoquée pa r tou t : la théocra t ie parle en 

son n o m ; le c o n q u é r a n t lui demande de sanc

t i onne r son glaive : le despote veut s 'appuyer sur 

e l le ; le révolu t ionnai re la revendique . Or, quel 

est son ca rac tč re? En d 'autres te rmes , y atil un 

droi t divin ? 

N o t r e tendance est la véri té . Nous la conce

vons . D 'une manič re absolue? évidemment non . 

Car alors la science, q u i est une déduct ion , 

e t l 'histoire, qu i est u n c o m b a t , n 'existeraient 

pas . Nous ne concevons la vérité q u e d 'une ma

ničre re la t ive; les t raduc t ions que nous en fai

sons son t incomplč tes , a l té rées ; et c ependan t , 

au m o m e n t oů n ^ s l ' annonçons , oů un législa

t e u r la p r o c l a n ^ ^ K ů un phi losophe l 'écr i t , il a 

l ' inévitable i l lus t ra de nous l'offrir tout ent ičre : 

de lŕ le dogmat i sme , sans quoi l 'humani té ne 

marchera i t pas ; car si ces hommes gardaient 

assez d ' indépendance d 'espri t dans leur i m t h o u 

siasme p o u r faire des réserves , nous ne les croi

r ions pas. La loi et le b ien sont des idées gé

néra les , universe l les ; mais elles se développent 

d 'une manič re par t icu l ič re , successive, locale . 
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e t , pa r t an t , misérable . La loi est d iv ine , car 

l ' homme ne la fait pas : il che rche ŕ l ' in te rpré 

ter , ŕ la lire. L 'o rdre est d iv in ; car il ne relčve 

pas de l 'arbi t raire de l ' homme, mais lui est i m 

posé f>ar la na tu r e des choses. C'est en ce sens 

q u e le d ro i t est divin. 

Mais y atil u n droi t divin en ce sens, q u ' u n e 

fois formulé et t o m b é dans des textes é te rne ls , il 

ne change ni ne var ie , et f rappe les sociétés d 'une 

immobi l i té qu'el les ne p o u r r a i e n t secouer? s in

gul ičre façon d ' in te rpré te r et d ' h o n o r e r D i e u , 

q u e de lui a t t r ibuer sur la te r re u n e imperfect ion 

immuab le . Les lois sociales sont dans leur déve 

l o p p e m e n t ce qu' i l y a de p lus mobi l e dans 

l ' humani té ; cet te mobi l i té des ins t i tu t ions en 

const i tue l 'his toire; ŕ c h a q u e ins tan t la b o r n e se 

déplace , et, s'il m'est permis d 'employer ce t e r m e , 

cer ta in que je suis qu ' i l sera compr is , Dieu l u i 

m ę m e , essence de la lo i , ne se développe dans 

les sociétés que progress ivement . 

Si t ou t acte de l 'homme impl ique le mé lange 

des passions, de l ' intelligence e t d e la v o l o n t é , t o u t 

fait social présente l 'alliance de la loi , du pouvo i r 

e t de la l iber té . L 'analyse seule d is t ingue et s é 

pa re . Le pouvo i r est le b ras de la société. Voulo i r 

l'affaiblir et l 'amaigrir est peu sage, car la s t ab i 

lité sociale se mesure sur sa force. 

Mais ŕ quel le condi t ion le pouvoi r peutil ę t re 
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et dure r? En servant les idées et les in téręts de 

la société. Lors m ę m e qu ' i l la p r ime en intel l i 

gence, il ne puise sa force q u e dans elle. Il la re

présente parce qu'i l la conçoi t tou t ŕ  fa i t ; il en 

est ŕ la fois le serv i teur et le chef, le soldat et le 

général . Rien pa r lu i męme, tout pa r les au t res , 

sa puissance consiste ŕ représen te r ceux qui le 

su iven t , ŕ ne pas se séparer de la foule qu i est 

de r r ič re lui ; car s i , par hasard , l ' impruden t en 

se r e tou rnan t apercevai t en t re lui et les au t res 

u n large espace qui serait un ab îme, s'il é tai t seul , 

il tombera i t . 

Qu'estce q u e la légi t imité? tout pouvoi r veut 

ę t re légi t ime; il en a le besoin et le désir. Quelle 

est la source de la légit imité? La durée ou le 

mér i te? L 'ant iqui té ou les services p résen tement 

r endus? Avoir été ou ę t re? C'est ę t re . Le pouvoi r 

dans une société est a imé, puissant ; il fait les af

faires du peuple, il l 'éclairé, l 'élčve; alors il est 

légit ime. Il n'y a pas dans l 'histoire et chez u n 

peup le d 'hypocrisie poss ible ; et la popular i té 

est le signe i r récusable de la légitimité des gou

ve rnemens . Mais les peuples se dé tachen t ; les 

m u r m u r e s éc la ten t ; le pouvoir a cessé de com

p rend re et de satisfaire la société ; il en est avert i 

par une révolu t ion ; et ici je ne parle pas de s é 

ditions folles, de t roub les a v o r t é s ; il n 'est plus 

légitime. 
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Ce serait une doct r ine c o m m o d e , celle qu i 

met t ra i t la légitimité dans la du rée . Et voici com

m e n t cette illusion s'est faite dans l 'esprit de quel

quesuns , et c o m m e n t elle a été vo lon ta i rement 

exploitée dans l ' intéręt de que lques au t res . T o u t 

pouvoi r qu i sert et satisfait un pays d u r e ; cet te 

du rée se pro longe et devient un fait acqu i s ; ce 

sont p o u r ainsi d i re les états de service de ce 

pouvoi r : alors ses par t isans en t i ren t u n a r g u 

men t (et la théor ie h is tor ique de la légit imité est 

lŕ tout ent ičre) : ce pouvoir a d u r é pendan t long

t e m p s ; il fut a imé , v é n é r é , pu i s san t ; d o n c il a 

été légit ime. Oui . — Donc il sera tou jours légi

t ime . N o n . — Un h o m m e peu t ne para î t re q u e 

douze ans dans l 'his toire , et s'v instal ler d 'une 

man ič r e toutŕfait légit ime. Qui a jamais c o n 

testé la légitimité de Napoléon ŕ Austerli lz et ŕ 

W a g r a m ? Pas plus qu 'on n'a contesté celle de 

Lou i s XIV. Soyez for t , marchez ŕ la tę te de 

votre sičcle et de vo t re p e u p l e , vous serez légi

t ime ; car vous mér i te rez b ien de votre p a y s , 

et encore u n e fois v o u s , pouvo i r , vous n 'ę tes 

audessus de nos tętes qu 'ŕ la condit ion de nous 

servir . 

La doc t r ine h is tor ique de la légitimité est fille 

de la féodali té. On a voulu régler les droi ts au 

t rône sur l 'héritage du fief, et t ra i ter les peuples 

comme la seigneurie de Robe r t le Fort . 
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Quoi de plus légit ime q u e le patr ie ia t romain? 

Il avait fondé R o m e ; le p remie r il avait mis la 

main dans les dest inées de la ville éternel le , et fut 

longtemps investi d 'une incontes table légit imité. 

La démocrat ie n 'arr iva q u e la seconde au par tage ; 

elle revendiqua son droi t et sa l iber té pa r ses 

t r i b u n s , par Canuleďus , pa r les G r a c q u e s , par la 

te r r ib le épée de Mar ius , don t la cause t r i o m p h e 

m ę m e aprčs la m o r t paisible de Syl la , et t rouve 

dans César u n v e n g e u r qu i relčve les s ta tues et 

con t inue l 'entreprise de l'exilé de Min tu rnes . Le 

patr ie ia t s u c c o m b e , et cependant Sylla n'a pas 

m é n a g é le sang. La cause démocra t ique devient 

légi t ime ŕ son t o u r sous la p o u r p r e de César, 

et supplan te la l iber té pat r ic ienne, cet te vieille 

l iber té ar is tocra t ique de Scipion Nasica et de 

Cornél ius Sylla. 

La légitimité dans son pr inc ipe est phi losophi

q u e m e n t vraie ; elle par t ic ipe du caractčre un i 

versel de la loi et de D ieu , mais elle change de 

représen tans et de cos tume ; et vouloir en faire 

u n e ent i té scolast ique, en poursuivre les peuples 

c o m m e l 'ombre de Banco, quand on n'a su leur 

d o n n e r ni l ibe r té , ni b o n h e u r , c'est se m o q u e r 

du b o n sens et des lois de l 'histoire. Je ne sache 

pas q u e l 'Angleterre ait été si fort déconcer tée 

pa r les souvenirs t u rbu l ens qui combat ta ien t la 

dynastie nouve l l e ; et malgré Cul loden, oů le 

i. 8 
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pré t endan t réclamait son droi t soixante ans aprčs , 

G u i l l a u m e r H I était légi t ime en posan t le p ied 

sur le sol anglais. 

J 'arr ive ŕ la l iber té . Ici p lus q u e jamais se 

m o n t r e l ' inconvénient de l 'analyse ; car c o m m e n t 

concevoir la l iberté pol i t ique sans la b o n t é de la 

loi et la légitimité du pouvoir . La l iber té est le 

résul ta t et l 'harmonie de tous les é lémens de la 

sociabil i té. Elle est l 'ordre o rgan ique , l 'ordre en 

act ion. Que p rouve chez un peup le u n e insurrec

t ion, si ce n'est qu 'un o rd re nouveau tend ŕ s 'établir 

sur les ru ines de l 'ancien? P a r t o u t oů la légalité 

est mauvaise , oů elle est j u d a ď q u e m e n t i n t e rp r é 

tée , vous verrez la moral i té sociale se soulever; il 

y a souffrance, schisme, dou leur , révolut ion. Q u e 

les révolut ions soient ph i losophiques , rel igieuses, 

sociales, elles sont toujours l ' indice d ' innovat ions 

nécessaires qu i on t besoin d 'ętre satisfaites; elles 

sont p o u r ainsi dire l 'entrée en scčne de la l iber té 

po l i t ique , mais elles ne sont pas la l iber té m ę m e . 

La l iberté sociale concerne ŕ la fois l ' homme 

et le ci toyen, l ' individuali té et l 'association : elle 

doit ę t re ŕ la fois individuel le et g é n é r a l e , n e se 

concen t re r ni dans l 'égoďsme des garant ies par t i 

cul ičres , ni dans le pouvo i r absolu de la vo lonté 

g é n é r a l e ; p r inc ipe essentiel q u e conf i rmeront 

les ense ignemens de l 'histoire et les théor ies des 

ph i losophes . 
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L' insurrect ion qui déchi re la légalité quand 

elle est c o r r o m p u e et perfide est dans l 'histoire 

des peuples un accident terr ible et nécessaire 

que les progrčs de la sociabili té t endent de plus 

en plus ŕ suppr imer . Voilŕ l 'exemple et le bienfait 

q u e l 'Europe doi t ŕ la const i tu t ion anglaise; elle 

nous m o n t r e la l iberté pol i t ique , su r tou t comme 

u n e résistance ; elle fait sort ir de l 'action du gou

ve rnemen t et de la réact ion par lementa i re un 

déve loppement oscillatoire et h a r m o n i q u e qu i 

avance toujours sans se précipi ter jamais : rouage 

mervei l leux de l ' industrie pol i t ique, si son mé

canisme parvient au jourd 'hui ŕ se corr iger lu i 

m ę m e , ŕ suffire et ŕ s 'adapter aux mouvemens 

accélérés de la civilisation. 

Mais, si la l iber té mode rne a t rouvé jusqu' ici 

dans la const i tu t ion anglaise sa manifestation la 

plus complčte et la plus r iche, elle n 'en est pas 

inoins indépendante de toutes les formes : desti

née ŕ les user , ŕ leur survivre , ŕ ne s ' incorporer 

é te rne l lement dans aucune . Dans le dern ie r sič

c l e , Mably et Rousseau ont écrit q u e la l i b e r t é , 

pa t r imoine exclusif de l 'ant iquité , était p resque 

impra t icab le aux t emps modernes : e r reu r don t 

a fait jus t ice , s u r t o u t Benjamin Constant , qu i ce

pendan t , nous le ver rons , a méconnu un des ca

ractčres de la l iberté sociale. Les progrčs de l'é

mancipat ion pol i t ique sont sensibles chez les 
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modernes . La l iber té commence sa car r ič re par 

br i l le r ŕ Athčnes au sein de cet te j e u n e et g r a 

cieuse r é p u b l i q u e oů vingt mille c i toyens, l 'élite 

du m o n d e , s 'occupaient t o u r ŕ t o u r de ce q u e 

l 'esprit a p r o d u i t de plus e n c h a n t e u r et de p lus 

profond ; oů l'on se p r épa ra i t dans les j a rd ins de 

l 'Académie a u x combats de la t r i b u n e , oů le 

m ę m e peuple qu i écouta i t Périclčs r iai t aux c o 

médies d 'Ar is tophane , et avai t p e u r aux d rames 

d 'Eschyle; oů mieux qu ' en a u c u n lieu d u m o n d e 

s'est développée la l iber té des m ś u r s , la p h i l o 

sophie et l ' é loquence . Spar te , fondée sous la som

b r e insp i ra t ion d u génie dor ien , c o m b a t c o m m e 

u n seul h o m m e , asservie ŕ u n e discipline aus tčre 

con t r e laquel le la vie d u citoyen ne p e u t avoir 

n i refuge n i secrets . Rome , qu i achčte la l iber té 

p lus cher encore , la garde p lus long t emps et la 

t r an sme t au m o n d e m o d e r n e ; car ŕ la vie an t i 

q u e succčde l ' individuali té des m ś u r s et d u dro i t 

civil. Para î t enfin le chr is t ianisme, avčnemen t 

d 'une l iber té plus féconde et p lus complč te , vér i

t ab lemen t h u m a i n e . Des foręts de la G e r m a n i e 

sor t l ' homme m o d e r n e p o r t a n t dans le c ś u r le 

sen t imen t éne rg ique de sa force et de son d ro i t 

personne l ; p rogrčs sur la place p u b l i q u e d 'Athč

nes et sur le F o r u m romain . Désormais la l iber té 

m o d e r n e , s ' appuyant sur le chr is t ianisme, p r é 

sente chez tous les peuples , progressive ŕ tou tes 
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les époques , s ' accommodant de toutes les for

m e s, de la théocra t ie r o m a i n e c o m m e de la m o 

narchie royale , a r r ivan t ŕ la mona rch i e r e p r é 

sentat ive, affranchissant l 'Amér ique , éclatant en 

1789, relevant son d r a p e a u en i 8 3 o ; la l iber té , 

la seule divinité qu i nous t rouve au jourd 'hu i 

croyans et p i eux , cet te volonté de Dieu , ce t te 

dest inée des peuples , a t ou jou r s poursuivi sa 

cour se ; c'est ŕ nous ŕ marche r sur ses traces d 'un 

pas ferme et cou rageux . 

Ayons les m ś u r s de la l i be r t é , pu i sque nous 

la possédons. Nous sommes , avec l 'Amérique et 

l 'Angleterre , le peuple le p lus l ibre : l 'Amérique 

a sur nous certaines supé r io r i t é s ; l 'Angleterre 

éga lement ; nous en avons sur elles deux : espčce 

d 'ense ignement mu tue l oů il sera glorieux d 'ę

t re p lus souvent qu 'un au t r e le m o n i t e u r . Des 

m ś u r s et des passions sociales doivent succéder 

aux hab i tudes d 'un égoďsme é t roi t et calculé : a s 

socionsnous; sachons nous réun i r pou r déba t t r e 

nos in térę ts , nos idées et nos droi ts avec calme, 

fermeté , sans factions. Soyons l ibres comme des 

h o m m e s l ibres , et n o n pas comme des affranchis ; 

et po r tons dans no t r e vie de citoyen cette séré

nité de la force qui se connaî t et se possčde. 
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Une nat ion, pas p lus q u e l ' homme, ne saura i t 

se suffire ŕ e l le męme. Elle aussi c h e r c h e ŕ sor t i r 

de sa sphčre , et a besoin de se met t re en r a p p o r t 

avec d 'autres associat ions. Une t r ibu n'a p u l o n g 

t e m p s exister sans songer ŕ s ' enquér i r si a u t o u r 

d'elle, pardelŕ la m o n t a g n e qui la couvra i t et la 

p ro tégea i t de ses flancs, il n 'y avait pas u n e au

t re peup lade , d 'au t res h o m m e s . Puis on é c h a n 

gea le superflu con t re le nécessa i re ; il y e u t 

com merce : un lien se forma en t r e deux sociétés 

na i ssan tes ; fait qu i n 'est pas p u r e m e n t i n d u s 

tr iel , car il y a c o m m e r c e de sen t imens c o m m e 

de m a r c h a n d i s e s , échange d ' idées c o m m e de 

p r o d u i t s ; les peuples se c h e r c h e n t d ' a b o r d , 

poussés p a r l e u r s besoins , mais ils se t o u c h e n t en 
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silite par leurs pensées et leurs affections m o 

rales. 

La terre fécondée par l 'agricul ture fut au com

mencemen t l 'un ique théâ t re de cette industr ie 

na issan te ; mais un au t re é lément vint p rovoque r 

l 'audace de l ' h o m m e ; loin de le glacer d'effroi, 

le spectacle de la m e r excita son aven tu reuse 

cur ios i té , e t , en t r i o m p h a n t de cet é l é m e n t , il 

abrégea tout ensemble l 'espace et le t emps . He

gel, dans son Droit naturel*, r e m a r q u e fort b ien 

q u e la m e r r app roche les h o m m e s au lieu de les 

s épa re r ; et il b lâme Horace d'avoir dit : 

.  •  Dcus  abscidit 
Prudens  Occano  dissociabili 

Terras.  . 
( C A R M I N . Lib.  3.) 

La navigation vient , aprčs l 'agr icul ture , r éun i r 

et civiliser les sociétés. Les Phéniciens**, Car

tilage, la Hollande et l 'Angleterre on t su r tou t 

rempl i cet te mission dans l 'association des p e u 

ples. Mais ces relat ions pacifiques et paisibles en 

appel lent u n e au t r e bien différente : la gue r re . 

L ' h o m m e aime et recherche son semblable ŕ la 

* Page  234. 
** Voyez,  sur ce peuple,  H E E R E N  : De la politique et du Commerce 

de P Antiquité.  C'est  une des parties  les  meilleures  de  son livre.  d 
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» Le sičcle qu i finit commença , p o u r la F rance , 

» pa r u n e gue r re cruel le q u i ne fut t e rminée 

» qu ' en 171/1 pa r le t ra i té de Ras tad t . E n 1 7 1 9 , 

» la F rance déclara la gue r r e ŕ l 'Espagne. Le 

» t ra i té de Par is y mi t fin en 1727. L 'é lect ion du 

» roi de Pologne ra l luma la gue r r e en 17 3 3 ; la 

condit ion de pouvoi r le ha ď r . Cet te loi des i n d i 

v idus régit les peuples . 

Je ne veux pas, en légiste scolast ique, p rouve r 

i ° q u e la guer re est j u s t e ; 2 0 qu 'el le est u t i l e ; 

3° pa r voie de conséquence , qu 'e l le est nécessaire. 

Il faut p rendre la chose et de plus h a u t et p lus 

s implement . La gue r re est dans la n a t u r e des 

choses. De m ę m e qu'el le est dans le m o n d e p h y 

s ique q u i n e vit q u e par l 'opposit ion, de m ę m e 

elle est dans l 'histoire qu i ne se déve loppe q u e 

pa r la lu t te . Un fougueux écrivain s'est chargé de 

p r o u v e r en que lques pages l 'é ternel le p résence 

de la guer re ; laissonsle pa r le r : 

« L 'his toire p r o u v e m a l h e u r e u s e m e n t que la 

» gue r r e est l 'état hab i t ue l d u genre h u m a i n 

» dans u n cer ta in sens : c 'estŕdire q u e le sang 

» h u m a i n doi t couler sans i n t e r r u p t i o n su r le 

» globe, ici ou lŕ ; et q u e la paix , p o u r c h a q u e 

» na t ion , n'est q u ' u n répi t . 
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» Marius ex termine dans u n e batail le deux 

» cent mille Cimbres et Teu tons . Mithr idate fait 

» égorger qua t r e v ing t mille Romains ; S}'lla lui 

» tue q u a t r e  v i n g t  d i x mille hommes dans u n 

» comba t livré en Béotie, oů il en perd lu i męme 

» dix mille. Bientôt on voit les guerres civiles et 

» les proscr ip t ions . César, ŕ lui seul , fait mour i r 

» u n mill ion d 'hommes sur le c h a m p de batail le 

» gavant lui Alexandre avait eu ce funeste hon

» neur ) ; Auguste ferme un instant le temple de 

» paix se fit en 1736. Qua t re ans aprčs , la guer re 

» terrible de la succession au t r i ch ienne s'alluma 

» et d u r a sans in te r rup t ion jusqu 'en 17/18. Hui t 

» années de paix commença ien t ŕ cicatriser les 

» plaies de hui t années de guer re , lorsque l ' am

» b i t ion de l 'Angleterre força la F rance ŕ p r e n 

» d re les a rmes . La guer re de sept ans n 'est q u e 

» t rop connue . Aprčs qu inze ans de r epos , la r é 

» volut ion d 'Amér ique en t ra îna de nouveau la 

» F rance dans une gue r re d o n t t ou te la sagesse 

» h u m a i n e ne pouvai t prévoir les conséquences . 

» On signe la paix en 1782; sept ans aprčs la 

» révolut ion commence ; elle d u r e e n c o r e ; et 

» peu t ę t r e que dans ce m o m e n t elle a coűté trois 

» mill ions d 'hommes ŕ la F rance . 
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» Janus , mais il l 'ouvre pou r des sičcles en é t a 

» blissant un empi re électif. Quelques bons p r i n 

» ces laissent respirer l 'Etat, mais la gue r re n e 

» cesse j ama i s ; e t , sous l 'empire du bon Ti tus , 

» six cent mille hommes périssent au sičge de 

» Jérusalem. La des t ruct ion des h o m m e s opérée 

» par les a rmes des Romains est v ra iment ef

» frayante. Le Bas Empi re ne présente q u ' u n e 

» suite de massacres. A commence r par C o n s 

» tant in , quel les guer res et quel les bata i l les! Li 

» cinius perd vingt mille hommes ŕ Cibalis, t ren

» t e qua t re mille ŕ Andr inop le et cent mille ŕ 

» Chrysopol is . Les nat ions d u no rd c o m m e n c e n t 

» ŕ s 'ébranler. Les F r a n c s , les G o t h s , les H u n s , 

» les Lombards , les Aîains, les Vandales , etc. , a t 

» t aquen t l 'Empire et le déch i r en t successive

» ment . Attila met l 'Europe ŕ feu et ŕ sang. Les 

» Français lui tuent plus de deux cent mil le h o m 

» mes prčs de Chŕ lons ; et les Go ths , l 'année sui 

» van te , lui font subi r u n e pe r t e enco re p lus con

»> s idérable . En moins d 'un sičcle Rome est prise 

» et saccagée t rois fois; e t , dans u n e sédi t ion 

» q u i s'élčve ŕ Cons tan t inop le , q u a r a n t e mille 

» pe r sonnes sont égorgées . Les G o t h s s ' e m p a 

» r e n t de Milan e t y t u e n t t rois cen t mil le b a b i 

» tans . Totila l'ait massacrer tous les hab i t ans de 

» Tivoli et qua t r e v ing t d ix mille h o m m e s a u 

» sac de Rome . Mahome t p a r a i t ; le glaive e t 
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« l'Alcoran pa rcou ren t les deux tiers du globe. 

» Les Sarras ins couren t de l 'Euphra te au Gua 

» dalquivir . Ils dé t ru isent de fond en comble 

» l ' immense ville de Syracuse ; ils pe rden t t rente 

» mille h o m m e s prčs de Constant inople dans un 

» seul comba t naval ; et Pelage leur en tue vingt 

» mille dans u n e batai l le de t e r re . Ces per tes 

» n 'é ta ient rien p o u r les Sarras ins ; mais le to r 

» r en t r encon t r e le génie des Francs dans les 

» plaines de Tours , oů le fils du p remier Pép in , 

» au mil ieu de t rois cent mille cadavres, a t t ache 

» ŕ son nom l 'épi thčte te r r ib le qui le d is t ingue 

» encore .L ' is lamisme, p o r t é en Espagne, y t rouve 

» un rival i ndomptab le . Jamais peu t ę t re on ne 

» vit p lus de gloire, p h # de g randeur , plus de 

» carnage . La lut te des chrét iens et des Maures 

» en Espagne est u n comba t de h u i t cents ans . 

» Plusieurs expédi t ions et męme plusieurs batai l 

» les y coűten t vingt , t ren te , quaran te et jusqu 'ŕ 

» qua t re v ing t mille vies. 

» Char lemagne m o n t e sur le t rône et comba t 

» p e n d a n t un demisičcle. Chaque année il d é 

» cręte sur que l le par t ie de l 'Europe il doit e n 

» voyer la mor t . P résen t pa r tou t et pa r tou t v a i n 

» q u e u r , il écrase des nat ions de fer comme César 

«éc rasa i t les h o m m e s  f e m m e s de l'Asie. Les 

» Normands commencen t cet te longue suite de 

H ravages et de c ruautés qui nous font encore 
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» frémir. L ' immense hér i tage de Char l emagne 

» est déchiré : l ' ambit ion le couvre de s ang , e t 

» le n o m des Francs d ispara î t ŕ la batai l le d e 

» Fontenay . L'I tal ie en t ič re est saccagée p a r les 

>» Sarrasins, tandis q u e les N o r m a n d s , les Danois 

» et les Hongro i s ravageaient la F rance , la Ho l 

» l a n d e , l 'Angle ter re , l 'Allemagne et la Grčce . 

» Les na t ions ba rba re s s 'établissent enfin et s'ap

» pr ivoisent . Cet te veine n e d o n n e p lus de sang : 

» u n e au t r e s 'ouvre ŕ l ' instant : les Croisades com

» m e n c e n t . L 'Eu rope ent ič re se p réc ip i te sur 

» l'Asie ; on n e c o m p t e p lus q u e p a r myr iades le 

» n o m b r e des victimes. Gengis  R a n e t ses fils 

» s u b j u g u e n t et ravagent le m o n d e depu i s la 

» Chine jusqu ' ŕ la Bohęme. Les Français qu i s'é

» ta ien t croisés con t r e les M u s u l m a n s se c ro i sen t 

» con t re les hé ré t iques : g u e r r e cruel le des Alb i 

» geois. Bataille de Bouvines oů t r e n t e mil le 

» h o m m e s p e r d e n t la vie. C inq ans ap rč s , qua t r e 

» v ing t mil le Sarras ins pér issent au sičge de Da

« m i e t t e . Les Gue lphes et les Gibel ins c o m 

» m e n c e n t cet te lu t te q u i devait si l o n g  t e m p s 

» ensanglan ter l ' I talie. Le f lambeau des gue r re s 

» civiles s 'al lume en Angle te r re . Vępres sicilien

» nés . Sous les rčgnes d 'Edouard et de Ph i l i ppe 

» de "Valois, la F rance et l 'Angle terre se h e u r t e n t 

» plus v io lemment q u e j amais et c réen t u n e nou

» velle čre de carnage . Massacre des Juifs. Ba 
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» taille de Poit iers . Bataille de Nicopolis. Le vain

» q u e u r t ombe sous les coups de Tamer lan qu i 

» répč te GengisKan. Le duc de Bourgogne fait 

» assassiner le duc d 'Orléans et commence la san

» glante r ival i té des deux familles. Bataille d'A

» z incour t . Les Hussites me t t en t ŕ feu et ŕ sang 

» u n e g rande par t ie de l 'Allemagne. M a h o m e t II 

» rčgne et comba t t r en te ans. L 'Angleterre , r e 

» poussée dans ses l imites , se déchire de ses p r o 

» p rčs mains. Les maisons d 'York et de Lancas t re 

» la ba ignen t dans le sang. L 'hér i t ičre de B o u r 

» gogne po r t e ses Etats dans la maison d 'Au t r i 

» c h e ; et, dans ce con t ra t de mar iage , il est écri t 

» que les h o m m e s s 'égorgeront p e n d a n t trois 

» sičcles, de la Balt ique ŕ la Médi te r ranée . D é 

» couver te d u N o u v e a u  M o n d e : c'est l 'arręt de 

» m o r t de t rois mill ions d ' Indiens . Charles V et 

» François I e r paraissent sur le théât re du m o n d e ; 

» chaque page de leur his toire est rouge de sang 

» h u m a i n . Rčgne de Soliman : batail le de Mohatz , 

» sičge de Vienne , sičge de Malte, etc. Mais c'est 

» de l 'ombre d 'un cloître q u e sort l 'un des plus 

» g rands fléaux du genre h u m a i n . L u t h e r pa ra î t ; 

» Calvin le suit : guer re des paysans , gue r re de 

» t r en t e ans , gue r r e civile de F rance , massacre 

» des P a y s  B a s , massacre d ' I r l ande , massacre 

» des Cévčnes, j o u r n é e de la Saint Bar thélémy; 

» m e u r t r e de Henr i I I I , de Henr i I V , de Marie 
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» Stuar t et de Charles I e r ; et, de nos j o u r s enfin , 

» la révolut ion française qui pa r t de la m ę m e 

» source *. » 

Quel tableau ! avec que l in jur ieux accent de 

t r i o m p h e , avec quel le exagérat ion a m č r e , De 

Maistre entasse les bata i l les , les ru ines et les ca

davres des peup le s ! Mais tou jours il est clair q u e 

la guer re est dans l 'histoire. Sachons t i re r de ce 

tableau des conséquences moins tristes et plus 

vraies. 

Dans les p remiers j o u r s de lŕ Grčce, un h o m m e 

venu d 'un au t re rivage enlčve u n e f emme , la 

r av i t , et disparaî t : de lŕ la gue r r e de Troie , . la 

p remič re en t revue de l 'Europe et de l'Asie. Quelle 

en fut la cause h i s to r ique? la violat ion du droi t 

des gens. 

Jamais  vaisseaux  partis  des  rives  du  Scamandre, 
Aux  champs  Thessaliens  osθrentils  descendre? 
Et  jamais,  dans  Larisse,  un  lβche  ravisseur 
Me vintil enlever  ou ma  femme  ou nia  sśur**? 

Le poč te a raison. La Grčce s'était levée p o u r 

faire r espec te r son d ro i t , ses idées de just ice et 

de moral i té sociale. 

L 'Or ient veut réagir sur la Grčce par la g u e r r e 

m é d i q u e ; il se flatte d'étouffer facilement ces pe

* Chap. 3  : Considérations sur la France. 
** Iphigc'nie,  acte  rv,  scθne  0. 
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t i tes démocra t ies : la civilisation européenne vive, 

acérée , in te l l igente , t r i o m p h e de l'Asie qui ne 

tend ŕ sort ir d 'e l lemęme que lorsqu'elle dégé 

nčre et ne se c o m p r e n d pas . Elle a bri l lé avant 

l 'Europe ; c o m m e n t pourra i t e l le la vaincre? La 

gue r re m é d i q u e sert d o n c pu i s samment l 'huma

ni té ; il ne s'agit plus de faire respec te r une femme, 

mais de sauver de l'esclavage le génie occidental , 

déposi ta ire de l 'avenir du m o n d e . 

La Grčce victorieuse se déch i r e r a ; et, ŕ la fin 

de la gue r re du Pélopončse , les murai l les d 'A

thčnes c rou le ron t aux applaudissemens insensés 

de la Grčce : gue r r e po l i t ique , duel du génie do

r ien et du génie de l 'Ionie, é t re in te cruelle de 

Spar te et d 'Athčnes oů la ville de Cécrops est 

étouffée; d é n o u e m e n t de l ' indépendance he l l é 

n i q u e , si pa thé t i quemen t raconté pa r Thucydide , 

avec u n sent iment de réa l i té , de nat ional i té 

g recque qui fait de ce chan t dou lou reux et sé 

včre le plus beau fragment de l'art h i s to r ique . 

Cependant la Grčce , en a t t endan t les R o m a i n s , 

se consolera en p renan t un maî t re et u n vengeur : 

un Macédonien ira jusqu 'au Gange . L 'Europe 

commence sér ieusement ŕ convert i r l 'Asie; mais 

Alexandre est moins heu reux que la guerre d u 

Pé lopončse ; il n 'a q u e de médiocres his tor iens , 

Qu in te Curce et Arrien ; et il lui faut a t tendre 
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' j usqu 'au xvii i e sičcle que lques pages d u gén ie 

de Montesquieu . 

Eh b ien! sans ces qua t r e g u e r r e s , l ' human i t é 

eűtel le m a r c h é ? Mais voici venir les R o m a i n s . 

Rome se me t en aspect de toutes les na t ions , les 

r ega rde , les convoi te , les fascine. Elle tâ te d ' a 

b o r d les p lus voisines; t r o m p é e s ou va incues , 

elle passe ŕ d ' au t res ; elle les g a g n e , les envahi t 

c o m m e u n flot i név i t ab l e ; enfin elle submerge 

e t couvre l ' I tal ie. Alors elle s 'a t taque ŕ u n e p u i s 

sance long temps chargée des in térę ts d u m o n d e , 

mais qu 'el le ne saurai t laisser vivre ; et Car thage , 

malgré son génie ma r i t ime , sa pol i t ique habi le , 

malgré X a n t i p p e , malgré H a n n o n , ma lg ré An

n i b a l , m e u r t dest inée seu lement ŕ d o n n e r dans 

ses décombres u n e re t ra i te ŕ Marius et u n lit de 

m o r t ŕ saint Louis . La Grčce ! R o m e lui m e t inso

l e m m e n t l e pied su r la gorge . L'Asie est c o n q u i s e , 

s u b j u g u é e ; et dans le m o n d e q u e r e s t e  t  i l ? 

R o m e , R o m e seule . Regardez b i en : il n 'y a pas 

au t r e chose . Orbis romanus. U n e ép i thč t e de n a 

t ional i té donnée au m o n d e en t i e r ! 

Quel le fut la loi d u m o n d e a n t i q u e ? « M a l h e u r 

a u x vaincus . » H o m č r e nous a di t qu 'Apol lon 

avait lancé u n e flčche sur la tę te des Grecs , q u e 

la pes te se r épanda i t au loin, et que les peuples 

périssaient: 
OXO'CVTO Si  Xaoξ. 
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Telle fut la loi de l 'ant iqui té . Quand u n p e u 

ple n 'était pas le plus fort , il fallait qu' i l m o u r ű t . 

Que veut d i re cet insolent t r iomphe d'Achille 

qu i t ra îne a u t o u r des murai l les de Pergame le 

cadavre de l 'ennemi qu' i l a vaincu, dans la pous 

s ič re , dans la fange? il ne le r end q u e mécon

naissable ŕ son vieux pčre . Quelle est cet te act ion, 

q u e pas un moderne , pas u n chré t ien ne vou

dra i t accompl i r? c'est l 'exaltation de la force 

b ru t a l e qu i n'a pas reçu le bap tęme humain . En 

voulezvous u n au t r e exemple? Quel est ce m i 

sérable qui m a r c h e dans le deuil devant le char 

de ce consul romain? c'est u n roi don t Rome 

t r i o m p h e . Cette fois ce n'est plus u n seul h o m m e : 

ce sont tous les vaincus représentés pa r ce r o i , 

insul tés , t ra înés au suppl ice . Ces pauvres na t ions! 

elles se m e s u r e r o n t toutes avec le génie de Rome : 

t ou te s v i e n d r o n t , l 'une aprčs l ' au t re , t end re la 

gorge comme les Curiaces sous le fer du Romain . 

On dirai t que la Providence répond aux cris plain

tifs des peuples , comme la Cléopâtrede Corneille 

ŕ ses enfans : 

Pιrissez, 
Pιrissez. 

Tou t doit d isparaî t re au profit d 'un m o n d e nou

veau, et le génie romain est l 'énergique ouvrier 

de cette mission sans entrai l les et sans misér i 

corde . 
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Sur les limites de l 'univers roma in et d u m o n d e 

m o d e r n e p r o c l a m o n s , il est t e m p s , cette au t r e 

loi i q u e les peuples ne périssent p lus , et ne p e u 

ven t plus pér i r . C'était la loi des t emps a n t i q u e s : 

qu ' i ls périssent pou r mieux d i spara î t re . C'est la 

loi des t emps mode rnes : qu' i ls survivent p o u r 

mieux se déve lopper . 

Les ba rba re s n ' on t pas ex te rminé les Romains . 

P o u r q u o i ? Suivant p lus ieurs , c'est u n e raison de 

c i rcons tance , c'est u n e au t r e . E h ! ils ne les ont 

pas dé t ru i t s , parce qu ' i ls devaient les régénére r . 

C'eűt été u n é t range d é b u t d u m o n d e m o d e r n e 

q u e l ' ex terminat ion du m o n d e ancien . Les b a r 

b a r e s r e ç u r e n t le ch r i s t i an i sme ; de va inqueur s 

ils dev inren t amis , u n peu rudes , mais amis. Car 

i ls dev inren t frčres, et dans cet te égali té nouvel le 

en t r e les va inqueur s et les vaincus , égali té i n 

c o n n u e ŕ l 'ant iqui té , il fallait nécessa i rement que 

l 'ange ex te rmina teu r ne pa rű t pas . 

La gue r re efface l ' empire r o m a i n . L 'épée de 

Char l emagne veut é b a u c h e r le m o n d e m o d e r n e . 

Elle se fait sacrer pa r le pape : t an t elle est intel

l igen te ! Mais , dans son ivresse , elle ex t e rmine 

fol lement les Saxons, qu' i l fallait laisser vivre : 

a u t r e m e n t c o m m e n t les pe r suade r et les c o n 

ve r t i r ? Je passe sur les c ro i sades , gue r r e év i 

d e m m e n t c ivi l i sa t r ice , mais sujet pe rcé ŕ jour . 

Un mot seu lement sur un pet i t écr i t de Bacon, 
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De Bello sacro, q u e les t r ibula t ions politiques de 

ce grand h o m m e ne lui ont pas permis d 'ache

ve r ; car je lis : Reliqua perficere non vacabat. 

Voici le p lan de ce pet i t d ia logue . 

Plusieurs in te r locuteurs sont réunis dans u n e 

maison ŕ Par is : c'est E u p o l i s , Euseb ius , Z e b e 

deus , Gamaliel , Mar t ius , et Poll io. Zebedeus est 

ca tho l ique fe rvent ; Gamaliel , p ro tes tan t en thou

siaste ; E u s e b i u s , u n théologien o r t h o d o x e et 

modéré ; Mart ius , un h o m m e de guer re ; Eupolis , 

u n pol i t ique ; P o l l i o , un h o m m e de cour. On 

devise ensemble ; on cause de la g u e r r e , chacun 

di t son avis , mais sans suite ; on convient a lors 

de r emet t r e l 'entret ien ŕ un au t re j o u r , et Zebe

deus le ca thol ique se charge de démon t r e r q u e 

la guer re est parfai tement conforme aux devoirs 

d u chré t ien qu i a le droi t de la faire p o u r dé 

fendre sa foi et la p ropager . C'est au mil ieu de 

cet te démons t ra t ion que s ' in te r rompt le d ia lo 

gue . Mais , dans le peu q u e nous en avons, j ' y re

m a r q u e q u e Bacon considčre la gue r r e c o m m e u n 

moyen de civil isation; il pense qu 'une na t ion ci

vilisée (civilis) a le droi t d 'é tendre pa r les a rmes 

son influence et son empi re sur un peup le qui 

ne l'est pas ; q u e des agrégat ions d 'hommes en

core idiotes et b ru ta les o n t besoin d 'ę t re cor r i 

gées et redressées par les na t ions vér i tablement 

const i tuées : t an t le b o n sens de Bacon savait 
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échapper aux déclamat ions superficiel l é s i o n t r e 

la gue r re et sa raison. 

Aprčs les croisades, l 'Europe che rche ŕ se d é 

broui l ler et ŕ s'asseoir pa r des guer res in te rna

tionales. L 'Allemagne et l 'Italie, l 'Angleterre et 

la France croisent le fer. Ce fut tou jours p o u r 

l 'Italie un poids i n suppor t ab l e q u e l 'Allemagne. 

Par son génie , pa r son climat, pa r ses a r t s , par 

sa r e l i g ion , elle r épugna tou jours ŕ l ' influence 

du Nord : les gue r re s du sacerdoce et de l ' em

pire , des Guelfes et des Gibel ins , sont , en a t t en 

dan t L u t h e r , le comba t d u génie du N o r d et du 

génie d u Midi : l 'un sévčre , s o m b r e , ind iv idue l , 

profond, a p p o r t a n t ŕ l 'Europe v igueur et n o u 

veauté ; l ' a u t r e , tou jours r i c h e , pas épuisé par 

des sičcles de gloire et de fécondi té , ex té r ieur , 

r ian t , théâ t ra l , pass ionné . E n t r e la ré forme qu i 

est a l l emande , et le cathol icisme qu i est i ta l ien, 

pas d 'accord poss ib le , t e l l ement q u ' e n Italie on 

se s u r p r e n d ŕ n e plus c o m p r e n d r e , ŕ ne plus 

a imer l 'Allemagne. Il est un m o n u m e n t qu i r e 

présen te toutŕfai t l ' appar i t ion et la descente du 

N o r d dans le Midi . Devan t le dôme de Milan, d e 

van t ce m a r b r e éblouissant qu i s'est façonné sous 

les formes^ go th iques , on assiste c o m m e ŕ u n e ten

tat ive de conci l ia t ion; mais de pare i ls essais sont 

des témoignages de g u e r r e . Le Nord et le Midi 

peuven t s 'es t imer; mais s 'a imer, jamais^ o u d u 

moins pas encore . 
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L'Angle ter re et la France travail lčrent aussi 

au déve loppement de l ' E u r o p e , en croyant ne 

satisfaire q u e leurs inimitiés. Aprčs Crécy et 

Azincour t , le pet i t Henri VI , sous la tutelle des 

ducs de Glocester et de Bedford, fut compl imenté 

ŕ Par i s comme roi de France pa r le pa r lement : 

c'est b i e n ; c'est le résul ta t du t r i o m p h e ; c'est 

u n e gloriole que les va inqueur s se pe rme t t en t 

dans l ' insolence de la victoire. Seulement c'était 

p o u r l 'Angleterre une folie impossible. Mais il 

faut abréger cet te nomenc la tu re de batailles 

p o u r a r r iver ŕ u n h o m m e qu i a mieux connu 

q u e pe r sonne la raison et la phi losophie de la 

g u e r r e . 

Q u e Napoléon soit le p remier c o n q u é r a n t des 

temps modernes , cela n'est pa sde no t r e sujet. Mais 

il a mieux compr i s qu ' aucun capi taine la mission 

de la guer re . Il la faisait pou r amene r les rois et 

les peuples ŕ ses idées ; il voulait les persuader ; 

c 'était son v ś u le plus i n t ime , son désir le plus 

cher . Ouvretil une c a m p a g n e , il a exposé ŕ la 

pu issance qu' i l a t t aque , le b u t qu'i l se propose, 

le c h a n g e m e n t qu'il veut appor t e r dans l 'écono

m i e eu ropéenne . Il pr ie qu 'on veuille bien enten

d r e ra ison; mais il est forcé de livrer bataille : 

e t q u a n d il l'a gagnée, q u e veuti l? s igner la paix 

dans la capitale é t r a n g č r e ; c o n t e n t , e n c h a n t é , 

c royant avoir pe r suadé ceux qu'i l a vaincus. Na
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poléon a fait la gue r re de la man ič re la plus h u 

maine . Si pou r frapper il ramasse et fait éclater 

toutes ses forces, aprčs la victoire il s 'arręte ; il 

apaise sa foudre , et il fut le p lus c lément des vain

q u e u r s parce qu'il en fut le p lus inte l l igent . 

Mais visŕvis de l 'Angleterre cet te clarté si 

vive de j ugemen t l ' a b a n d o n n a ; e t , dans la g i 

gan tesque pensée du b locus c o n t i n e n t a l , il ręva 

de la rayer du n o m b r e des na t ions . Démence du 

gén i e ! impiété sociale ! Il fallait c o m b a t t r e l'An

gle ter re ; mais la s u p p r i m e r , e l l e , la pa t r ie de 

N e w t o n , de Bacon et de Fox, un des f lambeaux 

d u m o n d e , sans laquel le l 'Europe ne serai t pas 

complč t e ! Les peuples ne s'effacent plus du livre 

de la v i e , et Napoléon a succombé p o u r avoir 

j o u é l 'orgueil d 'un h o m m e con t re la vie d 'une 

na t ion . 

Dans le x v m e sičcle on déclama b e a u c o u p 

c o n t r e ' la g u e r r e ; on t rouvai t c o m m o d e , au 

mi l ieu de ces m ś u r s si m o l l e s , de ce t te ex i s 

t e n c e d e b o u d o i r et de soupers , si dél icate et si 

peu reuse , d 'écr i re la théor ie de la paix un ive r 

selle. K a n t en Al lemagne condamna i t aussi la 

gue r re ; il déclarai t m ę m e qu ' en droi t ra t ionne l 

il ne devait pas y avoir de g u e r r e , et il t e r m i 

na i t son Droit naturel par le v ś u d ' u n e paix per 

pétuel le que lques années avant Pi ln i tz , la C o n 

vention et Napoléon . 

Source BIU Cujas



DE  LA  PAIX  ET  DE  LA  GUERRE. l 3 5 

K a n t se t r o m p a i t ; la gue r re est le droi t de 

l ' homme et de l ' humani té : pa r elle l 'homme se 

dé fend ; pa r elle l ' humani t é m a r c h e . Un j o u r , 

p e n d a n t q u e Mi rabeau présidait la Const i tuante 

avec une parfaite majesté , le 10 février 1791, des 

quake r s v in ren t ŕ la b a r r e de l 'assemblée d e 

m a n d e r ŕ vivre sous la p ro tec t ion de la légalité 

f rançaise , déc la ran t seu lement qu ' i ls ne vou 

la ient ni p rę te r se rment ni faire la guer re . Cette 

secte honorab le et p u r e reçu t u n e réponse digne 

d u b o n sens na t ional de la b o u c h e de Mirabeau, 

q u i t e rmina pa r ces paroles au mil ieu des applau

dissemens : « L'assemblée discutera s tou tes vos 

» demandes dans sa sagesse ; et si jamais je r e n 

« con t re u n quaker , je lui dirai : Mon frčre, si tu 

» as le droi t d 'ętre l ibre , tu as le droi t d ' e m p ę 

n cher qu 'on ne te fasse esclave; pu isque tu 

» aimes ton semblab le , ne le laisse pas égorger 

» pa r la tyrannie , ce serait le t u e r to i męme. Tu 

v veux la paix ? eh bien ! c'est la faiblesse qui ap

» pelle la guer re : une résistance générale serait 

» la paix universel le . » 9 

La guer re est donc naturel le et sociale. Quand 

elle est j u s t emen t agressive, elle développe la 

civilisation du m o n d e : voilŕ son côté positif, in

des t ruc t ib le ; elle a sa rac ine dans la na tu r e h u 

maine qui , l ibre, a le droi t de comba t t r e p o u r 

rester l i b re ; qui , intel l igente , a le droi t de c o n 
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* Ces  paroles  ont  ιtι  prononcιes  le 28  avril 1831. 

ver t i r et de conquér i r ce qui lui est inférieur : 

elle est la persuasion ŕ main a rmée . Le chr is t ia 

nisme n'a pas suppr imé la g u e r r e ; il l'a per fec

t i onnée , et l'a faite h u m a i n e . Sous sa loi la n a 

t ionali té des peuples ne p e u t plus s 'abolir. Ainsi 

de nos j o u r s , les Belges, en ve r tu de leur c o n 

science indigčne, se sont dé tachés de la Hol lande 

q u i les méconnaissai t , et soit qu ' i ls v i ennen t ŕ 

n o u s , soit qu ' i ls puissent se c réer u n e pet i te i n 

dépendance , leur des t inée a t tes te ra tou jours u n e 

personnal i té sociale qu i ne saura i t m o u r i r . Il 

semblai t q u e la Russie avait pr is et ga rdé p o u r 

elle tou t ce. q u e la race slave pouva i t avoir d 'é

nergie , d 'avenir et de puissance : la Po logne se 

lčve, lui d o n n e u n d é m e n t i , et elle est é ternel le 

c o m m e nat ion *. 

Q u e chaque na t ion veuille ę t re i nd iv idue l l e , 

et q u e tou tes cependan t se reconna issen t so l i 

daires les u n e s des au t res , voilŕ q u i est dans la 

conscience de l 'Europe : sen t imen t profond et 

complexe q u i se révčle ŕ t ravers les embrou i l l e 

mens de la d i p l # n a t i e . 

Non  canimus surdis ;  rcspondent  omnia  sylvse. 

L 'Europe a des échos p o u r les cris de tous les 

peuples . Pas u n m o u v e m e n t n'est indifférent ni 
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p o u r chacun, ni pou r tous : le cont recoup est 

universe l . Aussi p lus de guer res de c o n q u ę t e , 

égoďstes et folles ; mais des guer res d 'expérience 

d'idées, d'assiette sociale. Qui aura i t le génie des 

conquętes aprčs N a p o l é o n ? qu i voudrai t essayer 

de le cont re fa i re? Les guer res ne peuvent ętre 

ma in tenan t q u e des guer res inévitables, et pa r 

t an t salutai res . 

Dans l 'histoire des législations le droi t i n t e r 

na t ional occupe donc une grande place. P o u r 

l 'avenir u n nouveau droi t des gens s 'élabore, su 

pé r i eu r encore ŕ celui de Gro t ius , de Montesquieu 

et de Napoléon , toutŕfai t social et cosmopoli te , 

d 'oů sor t i ra l ' indépendance de chaque peup le et 

la solidarité du m o n d e . 
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Il est que lque chose p o u r l ' homme qu i lui 

sert ŕ la fois de be rceau et d'asile, oů il na î t , s'é

lčve et se développe, oů il puise consolat ions et 

forces con t re les t empętes qu i l ' a t tendent au de

h o r s , qu i est son sanctua i re et l ' inviolable confi

den t de ses joies et de ses d o u l e u r s ; je veux par ler 

de la famille. 

Or la famille et l 'Etat v ivent ensemble dans de 

I pe rpé tue l s r a p p o r t s . Dčs le d é b u t de l 'histoire et 

de la légis la t ion, on saisit l 'Etat i m p r i m a n t ŕ la 

famille ses influences, ses rčgles et ses lois, de telle 

façon q u e la famille, dans la sphčre qui lui est p ro 

s p re , r eprésen te la const i tu t ion pol i t ique de la so 

\ ciété au sein de laquelle elle est enfermée. L ' Inde , 

I la Chine , la Judée , nous l ivrent ce reflet si fidčle 
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ŕ des degrés différens, avec ces diversités qu i font 

l ' in téręt de l 'histoire. Si en Grčce la famille est 

plus l ibre , c'est en raison m ę m e de la l iberté plus 

grande de l 'Etat. Ainsi Solon, qu i a si efficacement 

t ravai l lé aux lois a thén iennes , ŕ cet te législation 

facile, capricieuse et r i an te , dest inée ŕ naî t re et 

ŕ se développer en t re les počtes, les phi losophes , 

les sophis tes et les r h é t e u r s , fait descendre la 

démocra t ie de l 'Etat ŕ la famille. Rome commence 

pa r la plus complčte sujétion de la famille ŕ l'E

ta t ; mais peu ŕ peu son dro i t civil se dist ingue 

du droi t po l i t ique , et finit sous les empereu r s 

pa r s'en séparer t o u t  ŕ  f a i t . Le chr is t ianisme 

achčve l 'émancipat ion de la famille, qu ' a t t enden t 

d 'autres destinées. 

Q u a n d , vivant sur la place pub l ique d 'Athčnes 

ou de Rome, le ci toyen ne r e tourna i t dans sa 

maison q u e pour y p r end re un repos nécessaire, 

q u a n d la vie tou t extér ieure se passait en t i č re 

m e n t sous le soleil du midi , en réun ions pol i t i 

ques , en exercices communs d'esprit et de corps , 

qu ' impor ta i t la famille? Mais dčs les p remie rs 

t emps modernes , si graves et si sombres , oů l 'exi

s t encede c h a c u n , assiégée par mille hasards , était 

comme u n e conquę te de tous les j o u r s ; dans le 

passage de la ba rbar ie ŕ la féodalité, de la féo

dali té aux t emps vér i tab lement modernes ; la vie 

de la famille devint , au fond des châteaux forts, 
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sous la protect ion des h o m m e s d 'armes et des 

toure l l e s , un asile nécessa i re , i n d é p e n d a n t , oů 

les sent imens les p lus chers ŕ l 'humani té , l ' amour , 

la re l ig ion , firent ŕ l ' homme u n e dest inée i n 

connue aux t emps an t iques . Alors c h a n g č r e n t 

les r appor t s de la famille et de l 'Etat . La famille 

avait conquis son i n d é p e n d a n c e ; mais toutefois 

les idées pol i t iques con t inuč ren t de faire inva

sion ŕ son foyer. Les successions nobi l ia i res , le 

droi t d'aînesse, les subs t i tu t ions a t tes tent le t r iom

p h e de l 'ar is tocrat ie . L a réact ion ne se fait pas at

t e n d r e ; le pro tes tan t i sme in t rodu i t le d ivorce 

dans le m a r i a g e ; et la révolu t ion française rčgle 

la famille sur la l iber té po l i t ique . 

Les r a p p o r t s de la famille et de l 'Etat son t i n 

des t ruct ib les , car ils ressor ten t de la n a t u r e des 

choses ; mais le p rogrčs accompli consiste d a n s 

l ' indépendance de la famille qu i est devenue , a u 

mi l ieu des révolu t ions de la l iber té p o l i t i q u e , 

c o m m e u n r o y a u m e ŕ pa r t oů l ' homme se repose 

des t o u r m e n t e s sociales, jou i t avec sécuri té des 

plus nobles affections du c ś u r , p e u t sauver son 

b o n h e u r domes t ique des naufrages de sa fo r tune 

p u b l i q u e . La const i tu t ion de la famille ne se rčgle 

donc plus sur les p r inc ipes de l 'Etat, pas p l u s q u e 

l 'État su r les formes essentielles de la famille. 

Vouloi r i m p o r t e r la pa te rn i t é domes t ique dans la 

const i tu t ion pol i t ique , voulo i r en i ndu i r e la n é 
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cessité ph i losophique de la monarch ie chez tous 

les peuples, ne pas reconnaî t re dans la famille et 

l 'Etat deux ordres de choses dist incts que le p r o 

grčs de l 'histoire a séparés pou r jamais , c'est vou

loir r amener l ' homme ŕ son be rceau . 

Quel est le fondement de la famille? quelle en 

est la source sacrée? le mar iage . Ici se révčle la 

supér ior i té de la race h u m a i n e sur t o u t ce qui 

respi re . Si u n e at t ract ion puissante en t ra îne les 

uns vers les aut res tous les ętres an imés ; si tou t 

ce q u i est doué de la vie tend ŕ s 'unir, se désire 

et se che rche p o u r s'aimer et se compléter , les 

ę t res dont l ' intelligence et la l iberté élčvent et 

purif ient les passions, ne por ten t  i l s pas dans 

cet te u n i o n , qu i leur est c o m m u n e avec tout ce 

qui respire la supér ior i té , de leur na ture? Le ma

riage h u m a i n est audessus du mariage na tu re l 

de tou te l 'excellence de l 'homme sur l 'animal : 

association de personnes sensibles, intell igentes 

et volontaires , il me t en c o m m u n ce q u e l 'homme 

a de plus sacré, de plus int ime et de plus doux . 

J 'en t rouve dans la loi romaine u n e définition 

admirab le q u e le chr is t ianisme n'a pas surpassée: 

« Nupt iś sun t conjunct io maris et fceminś, con

» so r t ium omnis  v i ta3, divini et human i jur i s com

» munica t io *. » Conjunctio maris et fœminœ : 
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voilŕ l 'acte phys ique et un ive r se l ; consortium 

omnis vitce : c'est la mise en c o m m u n de tou te la 

vie, de toute la de s t i née ; divini ac humani j'uris 

communicatio : voilŕ la par t ic ipa t ion p o u r les 

époux et les enfans de tout ce que le d ro i t divin 

et huma in , de tou t ce q u e la sociabil i té et la r e l i 

gion a de sacré, de p ieux et d ' indélébi le . 

Il impor t e de cons ta te r c o m m e n t le d ro i t r o 

main est arr ivé ŕ p r o n o n c e r sur le mar iage u n e 

sen tence si jus te et si hau t e . Les pa t r ic iens q u i 

avaient fondé la ci té, pč res de la sociabil i té r o 

maine , étaient seuls dans l 'origine c i toyens , cives, 

avaient seuls le secret et le privi lčge du d ro i t , 

jus civile, q u i comprena i t la rel igion et la pol i t i 

q u e , les dieux et la c i té , et faisait découle r la lé

galité des auspices . En dehor s de ce d ro i t ŕ la 

fois divin et h u m a i n , il n 'y avait pas de c i toyens , 

mais s eu lemen t des h o m m e s ; pas de mar iages lé

g i t i m e s , j u r i d i q u e s , r e l ig ieux , civils , mais des 

u n i o n s na ture l les . C o n q u é r i r les u n s aprčs les 

au t res tous les droi ts de la sociabil i té , de la c i t é ; 

ę t r e pč re de famille, é p o u x c o m m e le p a t r i c i e n ; 

pa r t i c ipe r soi, sa femme et ses enfans , au m ę m e 

dro i t civil et rel igieux : voilŕ que l fut l'effort et 

la conquę te du plébéien p e n d a n t les p r emie r s 

t emps de Rome ; et de cet te lu t t e labor ieuse est 

sort i ce sen t iment si profond et ce t te idée si 

sainte du mar iage . 
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Un jur i sconsul te i t a l ien , Emmanue l D u n i , a 

mis en lumičre ce fait p réc ieux , et il r e m a r q u e 

combien la définit ion du mar iage par Modestin 

est supé r i eu re ŕ celle d 'Ulpien. « Che la pr imaria 

» is t i tuzione del c i t tadino r o m a n o fosse fondata 

» sulla ragione degli ausp ic i , si conferma chiara

» m e n t e dalla nozione dell ' antico dr i l to del Con-

» nubio presso di loro , e dalla notabi le differenza, 

» che nacque tra congiunzione det ta p ropr i a 

» men te di nozze, e congiunzione det ta di me ro 

» Matrimonio, che sara l ' a rgomento di ques to 

» capo, pe r meglio in tendere l 'antica costi tuzione 

» délia ci t tadinanza romana . Nella compilazione 

» degli scrit t i de ' giureconsult i fatta da T r i b o 

» niano coli' au tor i tŕ dell ' impera to r Giust iannio, 

» t roviamo due diverse definizioni del connubio, 

» l 'una del g iureconsul to Modest ino , l 'altra di 

» Tr ibon iano m e d e s i m o , che leggesi nelle Isti— 

» tuzioni . Modest ino scrive : Le nozze sono la 

» congiunzione del maschio e délia femina , il 

» consorzio di c o m m u n e perpé tua vi ta , e l a cora

» municaz ione d'ogni dr i t t i divino ed u m a n o . 

» Tr iboniano ail ' incontro dice : Le nozze , o sia 

» il m a t r i m o n i o , č la congiunzione dell ' u o m o 

» colla d o n n a , che forma una pe rpé tua societŕ 

» t ra loro. Modest ino definisce le nozze sola

)> mente : Nuptiœ sunt,etc. Tr iboniano confonde 

» le nozze col ma t r imon io : Nuptiœ, sive matri-
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» monium, etc. Quegli vuol nelle nozze la corn

» municaz ione del d r i t t o divino e u m a n o : clivi-

« ni et humanijuris communicatio ; quest i si con

« tenta délia pe rpé tua vita socievole t rai conjugi : 

» individuam vitœ consuetudinem continens, etc.» 

« Que la cité romaine fűt fondée sur la raison 

» des ausp i ce s , on n 'en saurai t d o u t e r en exa

» minan t l 'antique droi t sur le connubium et en 

» r e m a r q u a n t la g rande différence qu i existe 

» en t re l 'union p r o p r e m e n t appelée nuptice e t 

» l 'union appelée s implement matrimonium, dif

» férence qui sera l 'objet de ce c h a p i t r e , afin 

» q u e nous puissions mieux c o m p r e n d r e l'anti

» q u e cons t i tu t ion de la cité romaine . Dans la 

» compilat ion des écrits des ju r i sconsul tes faite 

» pa r Tr ibon ien d 'aprčs les o rd res de l ' empe reu r 

» Jus t in i en , nous t rouvons deux défini t ions dif

» férentes du connubium, l 'une de Modes t i nus , 

» l 'autre de Tr ibonien l u i  m ę m e , qu 'on peu t lire 

» dans les Ins t i tu tes . Modes t inus écri t : Nuptice 

» sunt conjunctio maris et fœminœ , consortium 

» omnis vitœ, divini et humani juris communi-

» catio. Tr ibon ien au con t ra i r e di t : Nuptice sive 

» matrimonium est viri et mulieris conjunctio, 

» individuam vitœ consuetudinem continens. Le 

» p remie r voit dans nuptice la communica t ion d u 

» droi t divin et huma in : divini et humani juris 

» communicatio. Le second se con ten te d 'ad

Source BIU Cujas



DU  MARIAGE.  1^5 

» met t re la perpétuel le c o m m u n a u t é d'existence 

» en t re les époux : Individuam vitœ consuetudi-

» nern continens *. » 

Pourquo i chez tous les peuples le mariage se 

célčbret i l sous les auspices de la religion ? c'est 

* Origine e Prngrcssi del Cittadino e del Gnverno civile di Roma 
(  2 vol., in Roma,  17631764)  : tel  est  le  titre  de  cet  ouvrage  de 
Duni  ;  il  y  traite  ŕ  la  fois  du  droit  public  et  du  droit  civil,  des 
comices,  des  magistratures, aussi  bien  nue  du mariage et  de la  fa
mille.  C'est  sous  ce  dernier  rappo^  qu'il  est  intιressant  et  supι
rieur.  Il a  parfaitement  vu  que, dans l'origine,  les patriciens  jouis
saient  seuls  du  vιritable  mariage  civil  et  religieux  dans  la  forme 
la  plus  solennelle  et  la  plus  sainte  :  ce  mariage connubium  ιtait 
le  fondement  de  la  famille  et  des  droits  civils,  et  dut  ętre  la  pre
miθre  conquęte  que  se  proposθrent  les  plιbιiens  ; en  260  ils  n'a
vaient  obtenu  que  le  tribunat.  Quand  Canulιius rιclame  le connu-
bium  avec  le  consulat,  il  ne  demande  pas  seulement,  comme on  le 
croit  gιnιralement,  que  les  plιbιiens  puissent  contracter  des  al
liances  avec  les  patriciens,  mais  que  les  plιbιiens  jouissent  de  ce 
mariage  solennel  et  vraiment  civil  dont  ils  avaient  ιtι  exclus  jus
qu'alors. Je renvoie  ŕ  Duni  luimęme; on  y  trouvera  une  critique 
fort  ingιnieuse  de  TiteLive  et  de  Denys  d'Halicarnasse.  En adop
tant  son  opinion,  je  n'en  conclurai  pas,  comme  le  fait  M.  Bal
lanche,  que  les  plιbιiens  fussent  entiθrement  destituιs  de  droit 
civil  : comment  se reprιsenter  une  partie  de  la  population, la  moi
tiι  de  Rome  sans droit  et  sans mśurs  civiles ? Mais ni  ce droit,  ni 
ces  mśurs  civiles  distinctes  de  la  lιgalitι  patricienne,  et  qui  lui 
ιtaient  infιrieures,  ne  nous  sont  parvenus  :  les  patriciens  seuls 
ont  ιcrit  dans  les  premiers  siθcles  les  lois  de  Rome,  et  ont  d٦ 
ιtouffer  les  traditions  plιbιiennes, qui, d'ailleurs, disparurent  peu 
ŕ  peu  sous  l'ιgalitι  qu'obtint  enfin  la plebs.  Le  livre  de  Duni,  si 
curieux  sur  ce  point,  est'assez  rare ; ŕ grand'peine  avonsnous  pu 
en dιcouvrir un exemplaire  chez  un  libraire du Corso. Mais un Alle
mand,  M. Eisendecher,  en  a  rιsumι  les  principaux  rιsultats,  en 
1829,  sous  ce  titre  : Ueber die Enstehung, Entwikclung und Ans-
bildung des Rurgcrrechts im altem Rom. 

I .  1 0 
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q u e dans ce r a p p o r t de l 'homme avec la f emme, 

dans cette un ion de deux volontés et de deux 

destinées, il faut l ' in tervent ion d 'une sanct ion 

p lus h a u t e , de q u e l q u e chose de supé r i eu r ŕ la 

volonté ind iv idue l le , d 'une idée p lus généra le , 

de Dieu. Cela nous m č n e au carac tčre pr inc ipa l 

du m a r i a g e . Esti l indissoluble? 

Q u a n d d e u x personnal i tés s 'é t re ignent et s'unis

sent en ve r tu de leur vo lon té , p e u t  o n leur s u p 

poser ŕ cet ins tan t décisif la m o i n d r e arr ičrepen

sée , le plus léger désir q u e la loi q u i les uni t 

l eu r réserve u l t é r i eu remen t le m o y e n de r o m p r e 

et de se s é p a r e r ? Cela n 'es t pas dans la n a t u r e 

des choses. Ce qu i fait d u mar iage l 'acte le plus 

saint et le plus grave de la vie, c'est q u e ceux 

q u i le con t rac ten t le j ugen t définitif et i r r évo

cable : a u t r e m e n t il ne serait p lus q u ' u n échange 

passager de passions et de fantaisies. Le mar iage 

est d o n c indissoluble dans son v ś u , dans son 

e sp r i t , dans sa loi . 

Mais l ' human i t é n'est pas des t inée ŕ n o u s r e 

p résen te r l ' image tou jours p u r e et fidčle d u bien 

mora l ; la loi sociale n o n plus ne saura i t ressem

bler ŕ un dest in de fer , imp i toyab le , aveugle , 

sourd. Sans d o u t e , la législation a p o u r rčgle le 

b i e n , la perfectibil i té et le p rogrčs : mais elle 

n 'est pas géomé t r ique dans ses déve loppemens ; 

elle est h u m a i n e , elle a du b o n sens et de la pi
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l ié , elle connaît les hommes , car elle doit les me

n e r , et elle sait q u e , t o u t en res tant maî t resse , 

e n n e s ' a b a n d o n n a n t p a s aux caprices des m ś u r s , 

elle doit concéder et compat i r lŕ oů elle ne p o u r 

rait ę t re obéie q u e pa r u n effort d ' hé ro ď sme , se 

sauvant ainsi des excčs de la spéculat ion p u r e , 

de la log ique poussée ŕ b o u t et du mysticisme. 

Ainsi il lui faudra r econna î t r e des cas oů le ca

rac tč re indissoluble du mariage est obligé de flé

ch i r devant les m a n q u e m e n s et les fautes de la 

n a t u r e h u m a i n e . 

L ' u n des deux époux blesse l ' honneur , la t e n 

dresse et la d igni té de l 'autre par u n i r réparab le 

ou t rage . C'est la femme a d u l t č r e ; c'est le mar i 

ins ta l lant u n e concub ine dans la maison c o m 

m u n e . Au t r e chose : le c r ime flétrit l 'un des époux . 

Dans ces t rois c i rcons tances , la loi doi t r end re ŕ 

l 'un des époux la possibil i té de redeveni r l ibre ; 

elle ne saura i t l ' emprisonner dans u n cercle de 

fer ; elle n 'a pas le droi t d'exiger de lui u n e 

ve r tu p lus q u ' h u m a i n e , u n dévoűment subl ime 

de religion e t d ' amour . 

Mais fauti l al ler audelŕ ? La législation doi t 

elle p révoi r et concéder le cas o ů , d ' a c c o r d , p a r 

consen tement m u t u e l , les époux p o u r r o n t se sé

pa re r , divorcer et aller former d 'autres n ś u d s ? 

Non . Si le mariage est indissoluble dans son e s 

pr i t , dans son v ś u , il ne saurai t se dissoudre 
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par la volonté męme de ceux qui l 'ont cont rac té . 

La loi peut céder ŕ la fatalité des c i rcons tances , 

mais non pas ŕ l 'arbitraire des passions humaines 

se cachant sous le masque de la l iber té phi loso

ph ique . Il faut le d i r e , ce serait ici u n e conces 

sion de faiblesse et non plus de raison. Accorder 

ŕ la volonté de pouvoir se ré t rac ter et se défaire 

e l l e męme, c'est subs t i tuer la fantaisie au devoir . 

Mais, d i t on , les deux époux ne veulent plus ce 

qu'ils on t voulu : qui pou r r a i t les e m p ę c h e r ? 

Presque r ien, la n a t u r e des choses et la raison. 

Le divorce est u n e concession, n o n u n droi t ; 

u n r e m č d e , une except ion ; c'est u n mal p o u r en 

éviter de plus g rands : mais il n 'y a pas lieu ŕ 

e n t o n n e r le chan t du t r i o m p h e au n o m de la li

ber té h u m a i n e . 

Cependan t u n e a u t o r i t é d 'un poids effrayant 

appu ie le d ivorce par consen temen t rnutuel .Voi

ci les vives et f rappantes paroles du p r emie r con

sul , de ce gue r r i e r devenu jur isconsul te par ces 

divinat ions du génie q u i lui é ta ient si famil ičres: 

« J'ai e n t e n d u b e a u c o u p d 'object ions qui n 'ont 

/> pas u n e g rande force. La ma t i č r e est difficile. 

» La loi au tor i se le mar iage ŕ u n âge t e n d r e ; on 

» suppose dans les époux volonté et c o n s e n t e 

» m e n t ; l 'expérience a souven t d o n n é u n d é 

» ment i ŕ cet te suppos i t ion .La religion el lemęme 
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» admet le divorce pou r cause d 'adul tčre dans 

» tous les p a y s , dans tous les sičcles. Il n 'est pas 

» vrai q u e le mar i age soit indissoluble ; cela n'a 

» jamais existé. Le projet du Code prouve , p o u r 

» plusieurs cas, qu' i l peu t ę t re dissous. Le d i 

» vorce é t a n t a d m i s , le sera t  i l p o u r i ncompa

>» l ibi l i té? Il y au ra i t ŕ cela u n g rand inconvé 

» n i e n t , c'est qu ' en le con t r ac t an t on semblera i t 

» penser déjŕ qu' i l p o u r r a i t ę t re dissous. Ce se

» rai t c o m m e si l 'on disai t : Je me mar i e ju squ ' ŕ 

» ce q u e je change d ' humeur . Ce n'est q u e la 

» vo lonté d 'une des par t ies . Deux individus q u i 

» se m a r i e n t o n t b ien la vo lon té de c ś u r de s'u

» n i r p o u r la vie. Le mariage est bien ind isso

» lubie d a n s l eur i n t e n t i o n , parce qu' i l est i m 

» possible alors q u e les causes de dissolut ion 

» soient p révues . C'est d o n c dans ce sens q u e le 

» mar iage est indissoluble . Il ne peu t pas y avoir 

» eu d ' au t re pensée q u a n d on a con t rac té . La 

» s imple a l légat ion d ' incompat ib i l i té est d o n c 

» cont ra i re ŕ la n a t u r e du mariage qui est fait 

» en in ten t ion p o u r toute la vie. Que ceux qui ne 

) i voient pas cet te pe rpé tu i t é dans l ' intent ion , 

>i mais d a n s l ' indissolubil i té du mar iage , m e ci

» tent u n e rel igion sous l 'empire de laquel le o n 

» n 'ai t pas cassé des mar iages de princes ou de 

» grands se igneurs , u n sičcle oů cela ne soit pas 

» arr ivé. Estil dans la n a t u r e q u e deux indivi
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» d u s d ' u n e organisat ion différente soient t e n u s 

» d e vivre ensemb le? L ' ins t i tu t ion d u m a r i a g e 

» do i t elle ę t re telle qu 'au m o m e n t oů on le con

» t rac te on ne pense pas ŕ le d i s soudre? Mais la 

» loi doi t prévoi r les cas oů il p e u t e t doi t ę t r e 

» dissous. Il n 'y a poin t de m a r i a g e en cas d ' im

» puissance. Le con t r a t est violé q u a n d il y a 

» a d u l t č r e . Ce sont d e u x cas de d ivorce conve 

» nus . Les r édac teu r s d u p ro je t on t énoncé des 

» causes aussi v a g u e s , aussi dangereuses q u e l'in

» compa t ib i l i t é . Ils d e v r a i e n t o p p o s e r u n sys tčme 

» ŕ celui que nous défendons . T a n t q u ' o n ne fera 

» q u e c r i t i q u e r , on ne p a r v i e n d r a ŕ a u c u n e dé

» cis ion. Les cr imes sont des causes dé te rminées 

» de divorce. Q u a n d il n 'y a pas de c r i m e s , c'est 

» le consen temen t m u t u e l . Je crois ce sys t čme le 

M me i l l eu r . Le ci toyen T r o n c h e t d i t q u e les pa

» r e n s consen t i ron t tou jours q u a n d les é p o u x se

» r o n t d ' a c c o r d ; je r é p o n d s qu ' i ls o n t la faculté 

» de refuser l e u r consen temen t . L ' indissolubi l i té 

» d u mar i age n 'es t q u ' u n e fiction. La sépara t ion 

» a b e a u c o u p d 'abus : e l le a t t a q u e aussi l e m a 

» r i age* . » 

Je hasa rde en t r e m b l a n t u n e obse rva t ion . Si 

*  Je  cite  de  prιfιrence  les  propres  paroles  du  premier  consul, 
telles  qu'elles  sont  rapportιes  dans  les Mémoires sur le Consulat, 
de  M. Thibaudcau,  pages  443444. 
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le mar iage est ind i s so lub le , dans l ' intention des 

pa r t i e s , peut i l ę t re dissous pa r u n e intent ion ul

t é r i e u r e , pa r le seul acte de l eu r volonté? Sans 

faire de l ' indissolubil i té du mar i age une enti té 

sco las t ique , ne fauti l pas, dčs q u ' o n la place un i 

q u e m e n t dans l ' i n t en t ion , reconnaî t re qu 'el le ne 

p e u t ę t re dé t ru i te q u e par des faits i ndépendans 

de la vo lon t é? Au s u r p l u s , il est jus te d 'avouer 

q u e le Code civil avait env i ronné des précaut ions 

les plus sages la faculté du divorce par consen 

t emen t m u t u e l , et q u e l 'économie de la loi sur 

cet te ma t i č re est h a b i l e , lumineuse , profonde . 

L a C h a m b r e de i 8 i 5 , cet te idiote et furieuse as

semblée , en faisant disparaî t re le divorce de no t r e 

c o d e , sans discuss ion, d 'un seul c o u p , avec u n e 

impat ience colér ique et b i g o t e , nous a mon t r é 

d 'é t ranges successeurs aux Portal is et aux ď r o n 

che t . 

Il ne serait pas ra isonnable de s 'engager de nou

veau dans les détails d 'un sujet épuisé par le Con

seil d 'Etat et le p remier consul . J 'insisterai s e u 

l e m e n t sur un po in t : au tan t il est nécessaire de 

dégager le mariage des liens d 'une théologie ré

*  Portalis  et  Tronchet,  que  je  cite  ici,  ιtaient  contraires  au 
divorce  par  consentement  mutuel;  mais  ces  jurisconsultes  obιis
saient  ŕ  leur  raison,  et  non pas ŕ de misιrables  passions,  l'eutιtre 
la  France  atellc  ιtι  plus  choquιe  de  la  sotte  prιcipitation  qui  a 
aboli  le divorce  que  de  l'abolition  męme. 
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t rograde , au tan t il impor t e de le soume t t r e aux 

lois de la raison et non pas aux mobi l e s capr ices 

de la vo lon té ; a u t r e m e n t , on r e tombera i t dans 

les inconvéniens q u e n 'on t pu éviter dans l 'o

rigine la réforme et la révolut ion française *. Les 

p remiers ré formateurs se t rouvč ren t fort e m 

barrassés visŕvis les passions des pr inces qui 

met ta ien t leur pro tec t ion au prix de leurs fantai

sies. Henr i V I I I , le landgrave de Hesse causaient 

de singuliers t ou rmens ŕ la théologie des nova

t eu r s ; L u t h e r , h o m m e pol i t ique au tan t q u e théo

logien , était obligé parfois de soumet t r e ses doc 

t r ines ŕ ses in térę ts : ce d u t lui ę t re u n e pe ine 

amčre q u e de rédiger et de s igner avec ses amis 

Mé lanch ton , Bucer , Co rv in , L e n i n g u e , W i n t 

fe r te , Me lan the r , cet te é t range consul ta t ion qui 

autorisai t le landgrave de Hesse ŕ p r e n d r e u n e 

seconde femme q u a n d il en avait u n e p remič re . 

Il n 'y a r ien de plus cur ieux q u e cet te pičce 

l ongue et embarrassée oů se t r ah i t l 'angoisse de 

ces pauvres t h é o l o g i e n s , si ce n 'es t le cont ra t 

m ę m e de mariage du landgrave avec M a r g u e 

ri te de Saal ; on y lit cet te phrase : « Son altesse 

» déclare qu 'e l le veut épouser la m ę m e fille Mar

» guér i te de Saal , q u o i q u e la pr incesse sa femme 

» soit encore vivante , e t , p o u r empęche r q u e 
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» l'on n ' impute cet te act ion ŕ inconstance ou cu

» r ios i té , p o u r éviter le scandale et conserver 

» l ' honneur ŕ la m ę m e fille et la répu ta t ion ŕ sa 

» p a r e n t é , son altesse j u r e ici devant Dieu et sur 

» son âme et sa conscience qu'el le ne la prend ŕ 

» femme ni pa r légčreté , ni pa r cur ios i t é , ni par 

» aucun mépr i s du droi t ou des supé r i eu r s , mais 

» qu 'e l le y est obligée pa r de cer ta ines nécessités 

» impor t an te s et inévitables de corps et de con

» sc ience; en sorte qu ' i l lui est impossible de sau

» ver sa vie et de vivre selon D i e u , ŕ moins q u e 

» d'ajouter une seconde femme ŕ la p remičre . » 

Il faut l 'avouer ; le catholicisme mon t ra plus de 

digni té q u a n d , représenté pa r Bossuet , q u e ne 

séduisi t pas alors la p o u r p r e romaine , il refusa 

ŕ Louis XIV, que la m o r t de la re ine de France 

renda i t l i b r e , de c o u r o n n e r la veuve de Scarron. 

Mais le p ro t e s t an t i sme , sorti de ses p remiers 

c o m m e n c e m e n s , revint ŕ des idées plus justes et 

p lus saines. Nonseu lement ses théologiens ,mais 

ses ph i losophes , r econnuren t que l 'esprit du ma

riage était la perpé tu i té . H u m e , dans son d i x 

hu i t i čme essai , oů il t rai te de la polygamie et du 

divorce, veut q u e le mar iage soit toujours indis

soluble. Aprčs s 'ętre m o n t r é préoccupé de l ' inté

ręt des en fans , il fait cet te excellente r e m a r q u e : 

« Quo ique le cśur h u m a i n aime na ture l lement 

» la l iberté et haďsse tout ce ŕ quoi on veut le 
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» forcer, il lui est p o u r t a n t t ou t aussi na ture l de 

» se soumet t re ŕ la nécessité et de pe rd re les in

» cl inations auxquel les il voit qu ' i l lui est i m 

» possible de satisfaire. Vous a t t r i b u e z , m e d i 

» t e s  v o u s , ŕ la na tu re h u m a i n e deux pr inc ipes 

» qui se cont redisent . Mais l ' homme est  i l a u t r e 

» chose qu 'un amas de cont radic t ions ? » H u m e 

voit parfai tement ce qu 'on p e u t ob ten i r de la na

tu re h u m a i n e , q u a n d on lui demande des efforts 

r a i sonnab les . C'est sur cet te possibil i té q u e le lé

gis la teur doi t avoir c o n s t a m m e n t les yeux fixés, 

afin de l 'apprécier ŕ sa jus t e mesure et de ne 

c o m p r o m e t t r e la société ni pa r son despo t i sme 

ni pa r sa lâche té . 

Le résul ta t du mar iage est de m e t t r e au j o u r 

des ę t res faibles et désarmés ; de créer des l iber 

tés, des intel l igences sans force, et qu i ne p e u 

ven t vivre qu 'en s 'élevant peu ŕ p e u pa r le t e m p s , 

la pa t i ence , les p rogrčs lents et successifs. L ' édu

cat ion est d o n c u n dro i t des enfans envers leurs 

pa rens . Voilŕ son côté obl iga to i re . De p l u s , elle 

est la pépin ičre des sociétés h u m a i n e s , le pivot 

des dest inées sociales ; et Leibni tz disait : « Je me 

» chargera i s de c h a n g e r le m o n d e si je pouvais 

» changer l 'éducat ion des géné ra t ions na i s s an 

» tes . » 

L ' an t iqu i t é ne s ' inquiéta q u e de discipl iner des 

c i toyens . Les m o d e r n e s ne sont p réoccupés que 
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des m ś u r s domes t iques et individuelles. L ' édu

cation de la famille r čgne p r e s q u e sans pa r t age ; 

et la femme y por t e p e u t  ę t r e p lus d'influence 

q u e le pčre . Au r e b o u r s , chez les anciens , sur

tout dans les p remie r s t e m p s , la m č r e n'a d ' au

to r i t é q u e c o m m e c i toyenne ; avec ou dessus ! 

c'est un cri de batail le et non u n cri de mčre . P o u r 

la p remič re fois , chez les R o m a i n s , la matern i té 

exerce p r o p r e m e n t son empi re . Qui fléchit ce 

j eune Marcius , ce patr ic ien fougueux q u e ne 

peuven t ébran le r ni les vengeances ni les suppli

cat ions popula i res ? qu i s ' insinue dans son cśur , 

l 'adoucit et l 'apprivoise ? sa m č r e . Non inviderunt 

laudes suas mulieribus viri Romani templuni 

fortunœ muliebri œdificatum dedicatumque est*. 

D e p u i s , l ' influence mora le de la mate rn i té a tou

jou r s augmen té . Dans nos sociétés mode rnes , 

les mčres nous d o n n e n t nos p remiers sent imens 

et nos premičres idées ; c'est la mčre qu i r econ 

na î t le caractčre et le génie de son enfant , ap 

p laud i t ŕ sa vocat ion, le sout ient cont re le m é 

con t en t emen t p a t e r n e l , le console , le fortifie, et 

enfin le livre ŕ la société. 

C'est alors q u e l 'éducation pub l ique devrai t 

développer tous ses moyens et ses influences ; de 

l 'homme individuel faire u n h o m m e véri table
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ment soc ia l , a jouter son śuvre ŕ celle de la fa

mille et de la m č r e , et cor r iger pa r de larges sym

path ies u n inévitable égoďsme. La tâche est dif

ficile. Le légis la teur , dans les t emps an t iques , 

n 'avait ni ŕ satisfaire ni ŕ combat t re cet te l iber té 

individuelle qu i est n o t r e droi t et no t re idole. I l 

réglait les détails et les c i rconstances de la v i e , 

soumet ta i t la famille ŕ l 'Etat sans contrôle et sans 

obstacle . Les sociétés m o d e r n e s , au contra i re , 

ne veulent pas laisser froisser l ' individu ; puis elles 

t enden t , non pas ŕ s u p p r i m e r le législateur et le 

g o u v e r n e m e n t , ce qui est imposs ib l e , mais de 

plus en plus ŕ faire sor t i r la législation et le pou

voir de leur p r o p r e sein e t ŕ m e t t r e ses man

dataires au service de leurs in térę ts généraux . 

Auss i , de nos jours , l 'éducat ion pub l ique devra 

ę t re la conséquence des m ś u r s de la société , et 

n o n pas u n e discipline qu i lui serait imposée 

de hau t . Le mode en var iera d o n c , mais la n é 

cessité en est indes t ruct ib le . Si la société est en 

r évo lu t ion , l 'éducat ion pub l ique est u n e a r m e ; 

si elle est c a l m e , c'est u n d é v e l o p p e m e n t r égu

lier d 'oů dépend la vie. Par quel moyen avait ima

giné de résister ŕ la réforme cet te société p u i s 

s a n t e , milice guer r i č re de la p a p a u t é , qui s'offrit 

pou r faire recuier le flot de l ' insur rec t ion re l i 

g ieuse , qui se mult ipl ia , qui se m o n t r a p a r t o u t , 

dans les c o u r s , dans les cabinets des r o i s , dans 
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les un ive r s i t é s , dans les déserts du Nouveau 

Monde? Elle voulut s 'emparer sur tou t de l ' édu

cation de la jeunesse . L'idée étai t jus te . Elle fut 

suivie avec persévérance , mais sans g randeur et 

sans or ig inal i té . La société de Jésus p ropage bien 

les doctr ines faites et r e ç u e s ; mais dest i tuée de 

ce qui fait vivre et d u r e r , de l 'esprit inventif, elle 

c o r r o m p t la théologie au lieu de la féconder , res te 

indécise en t re Gassendi et Descar tes , et témoi

gne h a u t e m e n t son impuissance d 'appor ter une 

phi losophie nouvel le . Quand Napoléon enrégi

men te la jeunesse française et la fait é tudier en 

uniforme au son du t ambour , la pensée d 'une 

éducation générale et publ ique était vraie en so i ; 

seulement des circonstances i r r i tantes la pous

sčrent ŕ l 'exagération. 

Aujourd 'hu i c'est la société qu i doit s u r t o u t 

s'élever el lemęme. C'est ŕ elle ŕ fomenter et ŕ 

n o u r r i r dans son sein un foyer de sent imens gé

n é r a u x , de pensées c o m m u n e s , d ' intéręts sol i 

daires oů chaque citoyen puisse aller puiser force 

et pa t r io t i sme. Me t rompé je ? mais n'y atil pas 

depuis not re dern ičre révolut ion des gages d 'es

pérance et d ' aven i r? Déjŕ on se r é u n i t , on se 

connaît davantage .Lagardena t iona lees t une école 

de m ś u r s publ iques ; ŕ mesure que l 'électorat se 

met l ra en r a p p o r t avec la moral i té et la con

science du peup le , qu' i l comprend ra tous les ci
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toyens dont le droi t se rčgle sur le m é r i t e , ces 

vastes comices nous insp i re ron t des passions pu

b l iques , vives et p u r e s , sans lesquelles la société 

l angu i t , aband nnée ŕ l 'égoďsme des ambi t ions 

pet i tes et calculées. Si p e n d a n t la res taura t ion oů 

il fallait p r e n d r e t an t de m é n a g e m e n t p o u r avoir 

la permiss ion de faire que lque chose , nous avons 

p u pa rven i r oů nous en s o m m e s , q u e se ra ce 

quand la nat ion aura vécu q u e l q u e t emps dans 

la conscience et l 'habi tude des droi t s et des m ś u r s 

de la l ibe r t é? Sans p résompt ion c o m m e sans dé

f iance, elle peu t s 'ajourner ŕ que lques années . 
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CHAPITRE IV. 

De la  Propriιtι. 

Je pense et j e veux ; donc j e dois et je puis 

ętre l ibre. Mais c o m m e n t puis  je ę t re l ibre visŕ

vis de la na tu re sans t en te r de la maîtr iser et de 

m'en app rop r i e r que lque chose ? La p ropr ié té sur 

le m o n d e phys ique est le développement néces 

saire de la l iber té : sans la p rop r i é t é , la puissance 

de l 'homme ne serait pas prouvée. L ' h o m m e a 

besoin de s 'abriter : il cons t ru i t u n e cabane sur 

u n pet i t espace de t e r r a i n , et dit : « Cela est ŕ 

» moi . » Il voit passer devant lui u n coursier r a 

pide et sauvage ; il le d o m p t e , et le cheval r e 

connaî t son maî t re . Araér ic vole ŕ t ravers les 

m e r s ; plus heu reux e t moins g rand q u e Colomb, 

il donne son nom ŕ tout un m o n d e . Les pays qu 'a 

découver ts le génie de l ' h o m m e , le détroi t de Ma
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gel lan, la Co lombie , a t tes tent sa l iber té , sa faculté 

d 'appropria t ion ; et la na tu re ne reçoit p o u r nous 

de sens et de valeur q u e lorsque nous l 'avons 

nommée . 

Mais dans ce m o n d e qui n 'oppose pas ŕ l ' homme 

une résistance morale et qu i ne combat sa dicta

tu re q u e par des forces qui s ' ignorent e l lesmę

m e s , l 'homme n'est pas seul. Il n 'est soli taire ni 

dans sa faiblesse ni dans sa puissance. Ce n'est 

pas un naufragé je té dans u n e île déserte ; ce n'est 

pas non plus comme u n immense individu q u ' u n 

empe reu r romain avait ręvé dans sa g igantesque 

folie, et auque l il souhai tai t une seule tęte p o u r 

la lui couper d 'un seul coup . La męme pensée 

qui an ime l ' homme, il la reconnaî t chez un au t re ; 

la męme volonté qui le pousse , il est obligé de 

la confesser chez a u t r u i , de telle façon que , 

r e n c o n t r a n t des ętres semblables ŕ l u i , il p r o 

nonce ces deux mots é ternels et indes t ruct ib les : 

Le mien et le tien, mots qu'i l ne p rononce ra i t 

pas, s i , par une hypo thčse de l ' imagination, nous 

pouvions supposer le m o n d e habi té p a r u n seul 

individu ; mots don t il n'est pas convenu a rb i 

t r a i r e m e n t , mais qu i lui sont a r rachés par la 

na tu re , et pa r lesquels il fait en m ę m e temps sa 

par t et celle de ses semblables . 

Ce n'est p lus lŕ le r appor t de l ' homme ŕ la na

ture ; mais le r appor t de l 'homme ŕ l ' homme, 
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d 'une individuali té avec u n e au t re individuali té . 

A côté de ma cabane et de la ter re que j ' a i cu l 

t ivée, un h o m m e a construi t sa ma i son ; nous 

avons la m ę m e raison l'un et l'ajutre pour qu' i l 

n 'empič te pas sur mon domaine , pou r q u e je res

pecte le sien : cela était ŕ m o i , car je m'y étais 

déployé le p r e m i e r ; j ' y avais mis mon empre in te , 

mon travail , ma personnal i té ; et voilŕ la significa

t ion du droi t du premier occupant . Ce q u e s'est 

appropr ié m o n voisin, j e n'y avais pas songé ; 

ma personnal i té n'avait pas paru sur ce t h é â t r e ; 

la s ienne se m o n t r e , devient maîtresse ŕ son tour ; 

e t voilŕ deux libertés qui s 'acceptent sur un pied 

parfait d 'égali té. 

Mais n 'y a t i l pas au t r e chose ? Nous avons 

saisi deux t e r m e s , r a p p o r t de l 'homme avec la 

na tu re , r appor t de l 'homme avec l 'homme : est

ce tou t ? Cherchons bien. Voici que lque chose 

de nouveau ; voici un troisičme r a p p o r t différent 

des deux a u t r e s , qu i dčslors aura d 'autres lois 

et d 'autres condi t ions ; c'est le r appor t de l 'homme 

non plus avec l 'homme seul, isolé, mais avec les 

h o m m e s réunis , avec l 'association, avecla société; 

et c'est lŕ le r a p p o r t le plus difficile ŕ soutenir , 

le plus impor t an t ŕ é tud i e r ; p rob lčme qui s'agite 

et se développe depuis l 'origine du monde . Ne 

considérez l ' homme q u e visŕvis de la na tu re ; 

la d ic ta ture est incontes table : prenez l 'homme 

i.  i i 
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seu lement en contact avec l ' homme, le catéchisme 

de la p ropr ié té sera cou r t ; on s t ipulera des 

garant ies et des droi t s r é c i p r o q u e s , et tout abou

t i ra ŕ des con tenances et ŕ des déba ts de voisi

nage. Mais q u e l ' individu sou t i enne u n r a p p o r t 

visŕvis des masses, seul en face de t o u s ; c'est 

sur ce point q u e s'est po r t é l'effort des révolu t ions 

et des théor ies . 

U n h o m m e possčde et se dit p ropr ié ta i re . La 

société reconna î t ra d 'abord et respectera le fait de 

la possession ; mais s'y a r r ę t e ra  t  e l l e ? et de la 

possession conclura t e l le au droi t de p rop r i é t é 

sans a u t r e e x a m e n ? Non . Elle d e m a n d e r a ŕ l ' in

dividu ŕ que l t i t re il p o s s č d e ; et a lo r s , su ivant 

la r é p o n s e , la société p o u r r a por le r trois j u g e 

rnens différens. Ou elle r econna î t r a q u e le t i t re 

d u p ropr i é t a i r e est c o m p l č t e m e n t j u s t e , et il y 

au ra paix en t r e l ' individuali té et l 'associat ion. Ou , 

t o u t en reconna i ssan t q u e l ' individu dé t ien t et 

pos sčde , qu ' i l a p o u r lui la consécrat ion du t emps , 

elle t rouvera c e p e n d a n t q u e sa p rop r i é t é p o u r 

rai t ę t re p lus ut i le ŕ l 'association si elle était r é 

glée a u t r e m e n t ; et alors elle i n t e rv i en t , ne p o u 

van t se résoudre ŕ rester impu i s san te ŕ force de 

respec te r le d ro i t indiv iduel . Ou en f in , ma lg ré 

la possession constatée et c e r t a i n e , la p rop r i é t é 

de l ' individu blesse te l lement l 'utilité généra le , 

q u e la société a r r ive ŕ n ie r le d r o i t , l 'efface, et 
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anéant i t u n e individual i té qu i lui est hosti le et 

funeste. 

La théor ie de la p ropr ié té consiste t ou t ent ičre 

dans le r a p p o r t de l 'homme avec la société. Si on 

s 'enfermait dans les droits exclusifs de l ' individu, 

le p r o b l č m e serait facile ; car u n e fois le droi t 

personnel é t ab l i , les conséquences s'en d é d u i 

ra ient l o g i q u e m e n t , et la d é d u c t i o n , n e r e n c o n 

t r a n t a u c u n obs tac le , serai t légitime ŕ p e r p é 

tu i t é . D 'un a u t r e c ô t é , ne soyez frappé q u e de 

l 'utilité sociale, et vous aurez des révolut ions 

pér iod iques qu i v i endron t ŕ chaque ins tan t d é 

placer la b o r n e en écrasant l ' individu. J e défini

rais vo lon t i e r s , sans m 'a t tacher aux t e r m e s , la 

p ropr i é t é sociale : l ' individuali té combinée avec 

les beso ins , les droi ts et les progrčs de l 'associa

t ion . Ce pr incipe p e u t nous condu i re ŕ t ravers 

l 'h is toire . 

Lacédémone , aprčs avoir t r i o m p h é d 'Athčnes, 

p o r t a sur  le champ la peine de sa victoire impie ; 

elle r eçu t dans son sein de l 'argent, de l 'or ; 

be l le récompense p o u r avoir affligé* la cité de 

Minerve , et s 'ętre m o n t r é e la complaisante du 

g r and roi . La const i tu t ion de Lycurgue existait 

encore , mais de nom, mais éludée, mais t rah ie , 

q u a n d un Spar t ia te puissant , appelé Épi tadée, 

ayant eu u n différend avec son fils, fut n o m m é 

éphore , et fit u n e loi (pwpct) qu i permet ta i t ŕ 
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tou t citoyen de laisser sa maison et son hér i tage 

ŕ qui il voudra i t , soit p a r tes tament , soit pa r 

donat ion entrevi ls *. Alors les r iches , en d é 

poui l lant de leurs successions leurs héri t iers lé

git imes, resserrčrent de plus en p lus le n o m b r e 

déjŕ pet i t des propr ié ta i res . Aristote, dans sa Po-

litique, signale ce fait désast reux p o u r L a c é d é 

m o n e , sans par ler expressément , comme P lu 

t a rque , d 'Epi tadée ; mais il y reconna î t la cause 

des excčs de l 'ol igarchie : tic, ôlfyovç mzv 

y] x w p a *•'*• Deux h o m m e s réso luren t de relever 

la const i tu t ion de L y c u r g u e , et d 'appeler les 

Spar t ia tes ŕ u n e nouvel le répar t i t ion des te r res . 

Agis, espri t généreux , h é r o ď q u e , roi popu la i re , 

ne craignit pas d 'engager sa destinée et celle des 

siens dans u n e orageuse révolu t ion . 11 voulu t 

pa r tager de nouveau le t e r r i to i re en ra ison des 

progrčs de la société l acédémonienne . Quel le 

est la pensée de son en t repr i se? Est ce le mépr i s 

de la p rop r i é t é? c'est au con t ra i re le désir de la 

p ropage r et de la r é p a n d r e . Les lois agra i res o n t 

été représentées c o m m e des conspira t ions c o n 

t re la p ropr ié té m ę m e , tandis q u e l l e s sont le 

manifeste le p lus éclatant du besoin é te rne l q u i 

an ime l 'homme de devenir p ropr ié ta i re . P r e sque 

*  P L U T A R Q U E , Vie a"Agis et de Cle'omène,  chap. 6. 
**  A R I S T O T E , Politique,  livre  i l ,  chap.  10, § 0 ;  ιdition  Coray, 

pag.  53. 
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t ou t e l 'aristocratie se déclara contre Agis, qu i , 

aprčs plusieurs épisodes que nous a t ransmis 

P lu t a rque , échoua toutŕfai t , et fut étranglé 

dans sa p r i son . Cléomčne poursu iv i t l ' en t re

p r i s e ; il a je té sur sa vie u n éclat mili taire qui 

a m a n q u é ŕ celle d'Agis : il conqui t un momen t 

p resque tou t le Pé lopončse , mais il finit par suc

comber , et c'est en Egypte qu' i l alla t e rminer sa 

carr ičre aven tu reuse ; il s'y donna la m o r t pou r 

échapper aux satellites de Pto lémée. L ' e n t r e 

prise de ces deux hommes avait donc son côté 

de jus t ice , mais elle ne pouvai t réussir q u e par 

u n e dépossession violente de l 'oligarchie. Tou

tefois, elle n ' eű t pas avor té , si Spar te eűt eu 

encore que lque avenir ; mais qu ' impor ta i t au 

m o n d e que la const i tut ion de Lycurgue se prît ŕ 

reverd i r? Spar te avait fait son office dans l 'his

toire ; elle avait vaincu ŕ Pla tée , défendu les 

The rmopy le s , t r i omphé d 'A thčnes ; désormais 

elle ira se confondre dans la ligue achéenne , 

elle r ampera sous Nabis ; elle aura l 'honneur 

d 'ę tre l 'auxiliaire des Romains p o u r comba t t r e 

la cavalerie étol ienne : pou r elle plus d ' indépen

dance et de g lo i re ; en réalité, elle a disparu du 

monde . 

Ce p rob lčme capi tal de la propr ié té va se po

ser avec u n e bien au t re impor tance chez l 'im

pitoyable hér i t ier de l 'antiquité tout ent ičre , le 
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peup le romain . En t r e les pat r ic iens e t les p l é 

bé iens le déba t était inévi table . L 'ennemi c o m 

m u n va incu , plus ou mo ins de son te r r i to i re 

devenai t le domaine de la r é p u b l i q u e , ager pu-

blicus ; u n e par t i e était vendue a u profit d u 

t résor , u n e au t re concédée aux ci toyens moyen

n a n t u n e redevance et u n fe rmage ; mais la r é 

pub l ique re tenai t la p ropr ié té d u fonds. Voilŕ 

les possessiones des R o m a i n s ; voilŕ p o u r q u o i 

chez eux la possession se dist inguait si profon

d é m e n t de la propr ié té : d is t inct ion d o n t a 

h é r i t é , sans la c o m p r e n d r e toujours , la légalité 

m o d e r n e . 

Mais poursu ivons . Les pat r ic iens faisaient le 

p a r t a g e de ce pr ix de la victoire c o m m u n e , e t ils 

furent exposés ŕ u n e r u d e ten ta t ion de p r e n d r e 

b e a u c o u p pour eux et de donne r peu aux au t res . 

La popula t ion p lébé ienne , la force et la s u b 

stance de R o m e , infanterie de fer qu i gagnai t les 

batai l les , ne r eçu t pas son lot légi t ime, et resta 

pro lé ta i re ma lg ré ses conquę tes de tous les j o u r s . 

L ' in jure était flagrante. Aussi le sénat ne refusa 

jamais d i r ec t emen t les propos i t ions des t r i buns 

s u r le par tage des terres ; il savait q u ' a u fond la 

démocra t ie avait ra ison. Les tentat ives des t r i 

b u n s s 'étaient succédé sans g rands résul ta ts j u s 

q u ' a u c o m m e n c e m e n t du v u e sičcle de R o m e , 

q u a n d , aprčs la ru ine de Car thage et de Cor in the , 
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éclata l 'entreprise des Gracques , si méconnus , si 

calomniés. On a en fait des démagogues furieux, 

sans intel l igence, voulant un n o m ŕ tout pr ix ; e t 

Juvénal s'est r e n d u l 'écho de ce lieu c o m m u n 

misérable : 

Quis  tulerit  Gracchos  de  seditione  querentes ? 

Tant les počtes ont parfois d 'aveuglement et d ' in

suffisance p o u r c o m p r e n d r e les idées et les r é 

volut ions ! Les Gracques eu ren t le ma lheur de n e 

pouvoi r développer leurs in tent ions et leurs des

seins q u e pa r u n e commot ion de l 'E ta t ; mais 

c 'étaient les mei l leurs ci toyens de R o m e ; dévoués 

au peup le , ils son t m o r t s p o u r lui . 

Le mal en était venu ŕ ce point oů la pa t i ence 

n'est p lus possible . La démocra t ie se t rouvai t 

toutŕfai t en dehors de la p ropr ié té , f rust rée 

de ce qu i d o n n e ŕ la vie de l 'homme sécur i té , 

d o u c e u r et puissance. Depuis Licinius Stolon q u i 

avait por té u n e loi dans la dern ičre moit ié d u 

iv e sičcle, ne quis plus quingenta jugera agripos-

sideret, et qu i fut condamné que lques années 

aprčs pou r en posséder dix mil le , tant la pen te 

était i r résis t ible! les abus avaient h o r r i b l e m e n t 

g rand i , et ne pouvaient ę t re corr igés q u e pa r 

une révolut ion . Tibér ius Gracchus résolut fer

m e m e n t de l 'accomplir. Sa m č r e l'y encouragea ; 
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car cette femme a imai t ses en fans , mais elle 

a imait encore plus la gloire de ses enfans. Alors 

tou t ce que la pol i t ique habi le , l 'esprit de c o n 

servat ion et de bon sens pouvai t a p p o r t e r d 'adou

cissement dans u n e en t repr i se si âp re e t si t r a n 

chée , Tibér iuss 'y prę ta ; âme généreuse et t end re , 

mélange d'irrésistible vo lon té et de d o u c e u r char 

man te dans le caractčre , il descendi t , p o u r gagner 

le sénat , pou r désa rmer son collčgue Octavius , 

aux pr ičres , ŕ tou tes les concess ions; mais il ne 

recula jamais dans l 'exécution de son dessein : 

sur la place de R o m e il en d é m o n t r e la légit imité 

aux yeux et aux oreil les de tou te l 'Italie. 11 c o n 

fond ces patr ic iens qui refusent ŕ la démocra t ie 

victorieuse le pr ix de son s a n g ; il r evend ique 

avec u n invincible ascendant les droi t s de ces 

ma lheu reux plébéiens , et il t e rmine p a r ces ad 

mirables paroles : « On les appel le les maî t res 

» d u m o n d e , et ils n 'on t pas en p ropr ié té u n e 

» mot te de te r re . » La loi passa ; le sénat n o m m a 

des commissa i res ; deux ou trois ans aprčs , ď i 

bé r ius moura i t sous les coups de l 'aristocratie 

ameu tée par Scipion Nasica ; et l 'entreprise d e 

m e u r a suspendue . 

Caďus avait neuf ans de moins q u e son frčre ; 

il ne p u t q u e lui succéder , et non pas s'associer 

ŕ ses efforts ; peu t  ę t r e ces deux h o m m e s réunis 

eussentils eu u n e mei l leure dest inée . Qu'il est 
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beau de voir Caďus pas du tout ja loux de se j e te r 

sur  le champ dans la m ę m e aventure q u e son 

f r č re ! Non . Il hési te , il d é l i b č r e ; il r ęve , il est 

tr iste. Il faut que les pléoéiens lui me t t en t des 

inscr ipt ions sur les s ta tues du forum pour lui 

d e m a n d e r s'il oubl ie son frčre, sa gloire et ses 

devoirs de R o m a i n . Enfin il se dévoue avec u n 

pressent iment secret de m a r c h e r comme son 

frčre ŕ sa ru ine . Il propose plusieurs lois pou r 

augmen te r le pouvoir du peuple et affaiblir celui 

du sénat : pa r l 'une il établi t des colonies et d i s 

t r ibue des te r res aux pauvres ci toyens qu 'on y 

envoie ; u n e au t re o rdonna i t d 'habi l ler les soldats 

aux frais du t résor p u b l i c ; u n e t rois ičme donna i t 

aux alliés le m ę m e droi t de suffrage qu 'aux c i 

toyens de Rome ; enfin il adjoignit aux trois cents 

sénateurs qu i occupaient alors les t r i bunaux a u 

tan t de chevaliers romains . Malgré ces diverses 

ent repr ises , on t rouve dans ce grand h o m m e 

moins de résolut ion et d'initiative q u e dans son 

frčre : mais l 'aristocratie ne lui pa rdonne pas 

davantage, et comme Tibér ius , il succombe t r a 

g iquement . Scipion était au sičge de N u m a n c e 

lorsqu'il appr i t la m o r t du premier des G r a c 

q u e s ; il p rononça ce vers d ' H o m č r e : 

Pιrissent  comme  lui  tous  ceux  qui  lui  ressemblent ! 

Revenu ŕ Rome, on l ' interrogea sur ce qu'il pen
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sait des lois des deux frčres, il les c o n d a m n a . 

Scipion représentai t le côté v e r t u e u x et b o r n é 

du patr iciat romain , et il avait h o r r e u r de t ou t e 

en t repr i se révo lu t ionna i re . 

Des h o m m e s ordinaires succčdent aux G r a c 

q u e s : Sa turn inus , Livius Drusus . Mais Marius a r 

rive, et avec lui la guer re civile, d igne fruit des 

excčs des pat r ic iens . P o u r q u o i la démocra t i e 

s 'enrôle t e l le sous les enseignes de Mar ius , de 

César et d 'Octave? pou r recevoir des t e r res aprčs 

la victoire, des mains de ses généraux . Sous Au

guste l 'Italie se pa r tage ŕ ses vé térans , et la p r o 

pr ié té sub i t des révolut ions d o n t vous en tendez 

encore le re ten t i ssement dans les Eglogues de 

Virgi le . Ainsi la démocra t i e r e n o n c e ŕ la l iber té 

p o u r la p rop r i é t é , p o u r les dro i t s et les douceu r s 

de la vie civile ; et la cause de Tibér ius e t de 

Caďus, de ces deux républ ica ins , vengée par Ma

r ius , t r i o m p h e pa r la d i c t a tu re de César . C'est 

qu 'el le étai t t r o p légit ime, t r o p vraie pou r ne 

pas abou t i r ŕ b i en . Un h o m m e qu i ŕ force de 

passion c o m p r e n a i t les p ro fondeur s les plus ca

chées de l 'h i s to i re , M i r a b e a u , ne s'y est pas 

t r o m p é : « Ainsi , d i t  i l , pér i t le de rn ie r des G r a c 

» q u e s de la main des patr ic iens ; mais a t t e in t 

» d 'un coup mor te l , il lança de la pouss ičre vers 

» le ciel, en a t tes tan t les d ieux vengeu r s ; et de 

M cet te poussičre naqu i t Mar ius , Mar ius moins 
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» grand pour avoir ex te rminé les Cimbres que 

» pou r avoir aba t tu dans Rome l 'aristocratie de 

» la noblesse. » En tendez vous ces deux d é m o 

crates , c o m m e ils se r éponden t ! comme l'âme de 

Mirabeau comprend celle de Caďus Gracchus , et 

c o m m e il le venge, ŕ t ravers les sičcles, de l 'aveu

glement , des fureurs et du poignard de l 'aristo

crat ie ! 

Quand les barbares inondčren t la Gaule et 

l 'Italie, ils ravagčrent d 'abord les villes, les palais 

et les temples ; puis ils les conservčrent , et s'en 

firent les p ropr ié ta i r e s , en ve r tu du droi t de 

conquę te , droi t de puissance, de supér ior i té sur 

ce qu i ne peut plus ni résister ni va incre . Etaient

ils encore les légit imes possesseurs du m o n d e , 

ces Romains , ces I tal iens, ces Gaulois don t le 

bras ne pouvai t p lus souteni r l 'épée? On a b e a u 

coup t r o p calomnié le d ro i t de conquę te , qui , 

lorsqu ' i l n'est pas u n br igandage inuti le , régénčre 

et renouvel le les sociétés. La g rande invasion d u 

V e sičcle l'a t r op c la i rement écr i t dans l 'histoire 

p o u r qu 'on puisse en méconna î t r e la raison p r o 

f o n d e ; et la hache du b a r b a r e est vér i t ab lement 

la p remič re colonne de la société moderne . La 

c o n q u ę t e amčne la p ropr ié t é , loin de l ' anéant i r ; 

les formes en sont nouvelles , compliquées , t o r 

tueuses , sans analogie avec r ien de l 'ant iqui té . 

Au systčme de la légalité romaine la barbar ie 
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donne pour hér i t ičre la féodalité, base durab le 

des temps mode rnes , te l lement qu 'el le résiste 

encore en plusieurs endro i t s de l 'Europe au flot 

des révolut ions . 

Cependant dans ce conflit des nouveaux m a î 

tres et des vaincus dépossédés, il y avait une 

puissance qui savait alors dir iger et consoler les 

p e u p l e s ; c'était l 'Eglise, qui peu ŕ peu devint r i 

che dans l ' intéręt des faibles et des pauvres . Jus

qu 'ŕ Constant in elle n 'eut pas d'existence civile. 

Cet e m p e r e u r néophy te pe rmi t le p remie r de 

donne r pa r tes tament aux églises ; et le code J u s 

t inien, aprčs avoir consacré le p remie r t i t re du 

p remie r livre ŕ la t rčs sa in te Tr in i t é , ŕ u n e p r o 

fession de foi ca thol ique , et ŕ u n e législation 

assez d u r e cont re l 'hérésie, t ra i te dans le second 

t i t re des in térę ts t empore l s de l'Eglise na i ssan te . 

D 'abord on d o n n a aux p rę t r e s ce qu ' i l y avait 

de mei l leur dans les p rodu i t s de la t e r r e et de la 

chasse, primitiœ ; la dixičme par t ie d 'une récol te , 

decimce; mais ces dons (oblationes) n 'eussent pas 

suffi : si, dans la société féodale, oů la p ropr i é t é 

t e r r i enne étai t la rčgle de tout , le clergé ne fűt 

pas devenu propr ié ta i re , c o m m e n t eůtil o b t e n u 

l 'estime des p e u p l e s ? oů aura i t été son a u t o r i t é , 

son u t i l i té? 

Voici u n spectacle nouveau : la p ropr ié té v e 

nait d 'ętre la récompense et la conquę te de la 
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victoire i r r i tée ; elle est main tenan t l 'hommage 

volontaire des peuples , r e n d u ŕ la supérior i té 

pacifique de l ' intelligence et de la religion. De 

toutes parts on donne ŕ l'Eglise ŕ pleines mains ; 

les donat ions , les tes tamens ne se dressent q u e 

p o u r elle ; le te r r i to i re se couvre de fondations 

aussi b ien q u e de fiefs. Alors les h o m m e s de 

l'Eglise choisissaient des s i tuat ions pi t toresques : 

t an tô t s 'établissant au hau t d 'une mon tagne , ils 

y met ta ien t le signe de Dieu , u n m o n a s t č r e ; 

t an tô t ils cachaient au fond d 'une vallée u n e so

ciété de cénobi tes intell igens et p ieux, don t t ou t 

le voisinage recevait la salutaire influence. C'est 

pa r les fondations que l 'Europe m o d e r n e s'est 

civilisée. Sans richesses et sans propr ié tés , l'Eglise 

eűt été impuissante ; «elle n 'eűt pu défricher les 

terres ni les manuscr i ts . Voilŕ pou rquo i le clergé 

du t ę t re p ropr ié ta i re . Attendez u n momen t , et 

vous verrez disparaî t re la légitimité de son t i t re . 

Qu 'é ta i t  i l devenu au x v m u s ičcle? t e m p é 

rons ici la sévérité de l 'histoire : mais sans foi 

et sans m ś u r s , incapable de doctr ines comme 

de ve r tu s , il nous présenta i t , p o u r successeurs 

aux pontifes qui avaient civilisé la Gaule , de pe

tits abbés r id icu les , j oue t et délices des b o u 

doirs. Alors la société française lui demanda pa r 

ses représentans en ver tu de quel t i t re il possé

dait ; quest ion formidable q u e tou te association 
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adresse tô t ou t a rd aux individual i tés don t elle 

se compose. Le clergé parla des services qu ' i l 

avait r endus , rappela qu' i l avait civilisé le m o n d e , 

qu 'ensui te il possédai t , et qu ' en ô tan t ŕ c h a q u e 

possesseur ses biens , on violerai t le droi t des in

dividus. Quel le fut la r éponse de la r évo lu t ion? 

« Vous avez civilisé le m o n d e , et c'est p o u r cela 

qu 'on vous a d o n n é vos b iens ; c'était ŕ la fois 

en t r e vos ma ins u n i n s t r u m e n t et u n e r é c o m 

pense : mais vous ne la mér i tez p lus , car depu i s 

l o n g  t e m p s vous avez cessé de civiliser quoi q u e 

ce soit ; b ien p lus , vous vous opposez ŕ la m a r c h e 

progress ive de l 'association française. Ce q u e la 

na t ion a d o n n é , elle l'a d o n n é en dépô t et n o n 

pas en p rop r i é t é aux i n d i v i d u s , n o n pas ŕ tel 

m e m b r e du clergé, mais au cul te ; elle l'a d o n n é 

ŕ la civilisation représen tée pa r l 'Eglise; elle le 

r e t i r e ŕ la décadence et ŕ la co r rup t ion de cet te 

m ę m e Eglise. » Alors l 'Assemblée cons t i tuan te 

décré ta cet te loi m é m o r a b l e qu i met ta i t les b iens 

du clergé ŕ la disposi t ion de la nat ion ; décision 

d 'une incontes tab le équ i té qu i peu t sou ten i r l 'exa

m e n de la p lus sévčre raison. Tou t fut j u s t e dans 

cet te des t inée si différente du c l e rgé ; il n e sau

ra i t s ' imputer qu 'ŕ lui seul sa gloire et sa r u i n e . 

L a noblesse française avait br i l lé p e n d a n t des 

sičcles de l 'éclat le p lus vif. Pa t r ic ia t cheva le res 

q u e , a i m a b l e , c o u r a g e u x , elle n 'avait d é g é n é r é 
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q u e dans les salons de Versailles ; et le m o m e n t 

d u comba t la t rouva débile et co r rompue . Ici plus 

c la i rement qu 'a i l l eurs , plus encore qu'ŕ Sparte 

et ŕ R o m e , lu t te en t re l 'aristocratie et la d é m o 

crat ie . La noblesse se refuse ŕ suivre le t r iomphe 

d u p e u p l e ; elle qu i t t e le pays , déciarant qu'elle 

e m p o r t e la France avec elle. Le peuple reste sur 

le sol et poursu i t sa vic toire . Tou t moyen devient 

lég i t ime; 

Furor  arma  ministrat. 

La confiscation est l 'arme de la d é m o c r a t i e , 

moyen c r u e l , mais h i s to r iquement nécessaire ; 

except ion te r r ib le aux droi ts des individus, acci

den t h ideux qu i ne saurait devenir u n e loi que 

dans ces crises oů une société se refait en se dé

ch i ran t . C'est ŕ ces extrémités oů furent poussés 

nos pčres que nous devons u n ter r i to i re divisé ŕ 

l ' infini, la p ropr ié té accessible ŕ tous , la diminu

t ion progressive des pro lé ta i res , la modest ie si 

p u r e de no t re dern ičre révolut ion , sa sobriété ad

mirab le dans la réact ion et dans la vengeance . 

Ainsi il a été d o n n é ŕ la France de ne pas p é r i r , 

et de r ena î t r e p lus forle dans cette męlée fu

r ieuse oů t an t de peuples se sont pe rdus . Spar te 

n 'a p u y résister; Rome ne s'en est sauvée q u e 

p a r le despo t i sme , tandis q u e nous sommes ar

rivés en męme temps ŕ la l iberté et ŕ la p ro 
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prié té civile : posi t ion admi rab le q u e nous envie 

l 'Angleterre ; d'oů il ressort c la i rement q u e la 

l iber té doit se fortifier par le déve loppement le 

p lus comple t de la p rop r i é t é p o u r tous les indivi

dus d 'une association. 

Ainsi ce serait t o m b e r dans u n e é t range i l lu

sion q u e de croire nécessaire d 'a t taquer la p r o 

p r i é t é ; ce serait faire aprčs coup la théor ie d 'un 

acte ter r ib le qui s'est d 'au tant m i e u x accompl i 

qu ' i l n 'avait pas été conçu à priori, e t qu i est 

devenu pour la France u n droi t acquis sur lequel 

elle peu t fonder l 'avenir le plus serein et le plus 

pu r . Je ne par le pas des t empę tes qu i passent . 

Mais n'y atil pas des faits nouveaux qu i d o i 

vent d o n n e r ŕ la p ropr ié té u n au t r e carac tč re? 

Ainsi les anciens ne connaissaient pas la p rop r i é t é 

l i t t é ra i re , indus t r ie l le ; p o u r eux les chan t s d 'Ho

mčre et de P inda re appa r t ena ien t ŕ tout le m o n d e ; 

il ne l eur tomba i t pas dans l 'espri t q u e p e n d a n t 

u n certain laps de t emps le poč te p ű t r e v e n d i 

q u e r pour lui et ses enfans la p ropr ié té de ses 

vers : t an t chez ces anciens , d 'une imaginat ion si 

ex tér ieure et si large, le souci de l ' individuali té 

venait se p e r d r e dans le d é v o ű m e n t de tous ŕ 

t o u s ! Nous concevons au cont ra i re fort b ien q u e 

l 'héri t ier de "Voltaire ait p u p e n d a n t que lques 

années t i rer q u e l q u e avantage de cet te succes

sion du génie . Ev idemment dans l 'héri tage du 
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poč te il faut faire u n dépar t : son inspira t ion, 

ses śuvres appa r t i ennen t ŕ la société, p ropr ié té 

c o m m u n e et immor te l le ŕ laquelle elle ne saurai t 

renoîfcef : d 'un au t re côté , l 'artiste a ses droits 

sur son ś u v r e ; il peu t et doi t vivre de sa c réa

t ion et de son t ravai l , lui et pendan t u n temps 

les siens. La difficulté délicate consiste ŕ dé t e r 

mine r le laps de temps pendant lequel les ou 

vrages des grands h o m m e s peuvent ę t re affermés 

aux besoins de leurs héri t iers . Qu'estce ŕ dire, 

si ce n'est toujours le męme prob lčme de c o m 

b ine r les droi ts de l ' individualité et ceux de l 'as

sociation ? 

Q u e le commerce et l ' industrie augmenten t et 

var ient les objets de la propr ié té , qu 'en ce sens 

le déve loppement de la propr ié té soit changean t 

et progressif ; nu l dou te : mais les condi t ions né

cessaires imposées par la na tu re h u m a i n e r e s t e 

r o n t toujours ŕ rempl i r . 

Un h o m m e d 'un espri t toutŕfa i t or iginal , 

spec ta teur at tent i f de la révolut ion française et 

de la civilisation amér ica ine , SaintSimon a émis 

cette pensée : la féodalité a créé la p ropr ié té fon

cičre, elle a organisé l 'Europe ; ŕ la féodalité suc

cčde u n âge nouveau, l ' industr ie ; les descendans 

des conquérans sont les t rava i l leurs ; le r č g n e 

de la conquę te est fini; le t emps du travail , de 
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l ' industr ie commence ; l'idée et le respect de la 

p ropr ié té foncičre doivent faire place ŕ l'idée et 

au respect de la p roduc t ion . Cette vue est p r o 

fondément ph i losoph ique ; elle n'a d 'au t re to r t 

que de ne pas l 'ętre encore assez. Quelle est la 

véri table source de la p ropr i é t é? la pensée de 

l ' homme. Son moyen d 'exécut ion? la vo lon té . 

Ses trois théâtres? la na tu re , la famille et l 'Etat . 

La c o n q u ę t e , q u e les phi losophes c o n d a m n e n t , 

n 'est au t re chose que le déve loppemen t de l'ac

tivité humaine ; l ' industrie n 'est e l lemęme q u ' u n 

mode de cet te act ivi té , q u i , venu le d e r n i e r , 

frappe plus vivement les espri ts , mais qu i n'est pas 

la pensée el lemęme, et n'est pas dest iné ŕ res te r 

su r le p remier plan de l 'histoire ; c o m m e la féo

dali té , l ' industrie est un passage ŕ au t re chose. 

Le chris t ianisme, qui a développé dans l ' homme 

la conscience indiv iduel le , a fortifié nécessaire

m e n t le sen t iment de la p ropr ié té , loin de v o u 

loir le combat t re et l ' anéant i r ; et ici je pa r le du 

chr is t ianisme socia l , et non pas d 'un myst ic isme 

secret et i l luminé . 

Vouloi r supp lan t e r l'idée de p ropr ié té par fi 

dée de p r o d u c t i o n , c'est confondre deux o rd re s 

de choses différens, l 'économie pol i t ique e t la lé

gislat ion. Sans d o u t e , il serait c o m m o d e , p o u r 

arr iver ŕ u n e d is t r ibut ion p lus égale et p lus aisée 
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des p r o d u i t s , de suppr imer despot iquement les 

sen t imens , les droi ts et les délicatesses de la na

tu re humaine ; mais la société ne saurai t ętre une 

manufac ture pas plus qu'el le n'a été un couvent 

ni une caserne. Pou rquo i la vie militaire nous 

paraî t e l le si hé ro ďque? parce qu'elle demande le 

sacrifice le plus complet de l ' individualité ŕ une 

rčgle, ŕ u n e discipline, u n dévoűment de tous 

les instans ŕ une mor t toujours présente . Mais 

c'est u n état except ionnel . La société peut avoir 

u n e a rmée ; mais elle ne saurait ę t re une a rmée . 

La vie monas t ique s'élčve également sur les d é 

br is de la l iberté h u m a i n e qu'elle étouffe et qu'el le 

crucifie. Les manufactures , ces arsenaux de l ' in

dus t r ie , n 'ob t i ennen t souvent u n plus g rand nom

b r e de produi ts qu 'en faisant de la l iberté huma ine 

une machine don t elles abusent ŕ merci . 

Si l ' individualité, dans ses r appor t s avec l'as

sociation , a t tachai t son existence ŕ u n e condi 

t ion nécessai re , il serait précieux de la r econ

naî t re : or elle exis te ; c'est l 'héritage. Un enfant 

est mis au monde par ses pa rens ; estce un pr i 

vilčge? Deux ętres lui on t donné la v i e ; sans 

eux il n 'existerai t pas, et dčslors sout ient avec 

eux des r appor t s perpétuels et sacrés. Je c o n 

sens ŕ ce q u ' o n abolisse l 'héritage ŕ u n e c o n d i 

tion : de m ind ique r la man ič re de se p rocure r 
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*  M.  D E  L A M A R T I N E , Harmonies poétiques et religieuses. 

des h o m m e s , sans qu' i ls a ient u n pčre et u n e 

m č r e . 

L 'hér i tage n'est pas u n e idée conven t ionne l l e , 

mais na ture l le , qu i se r ep rodu i t p a r t o u t . E h ! si 

nous sor tons de la famille, l 'histoire n 'es t q u ' u n 

immense hér i tage de joies et de mi sč r e s , de 

ru ines et de t r i omphes . Nous ne faisons q u e n o u s 

t r ansme t t r e les uns aux au t res le sang , la v i e , 

les idées et les progrčs . Mais, p o u r reveni r ŕ l 'en

fant, il hér i te de son pčre na tu re l l emen t pa r u n e 

loi nécessaire q u e la législation civile doi t r e c o n 

na î t re et ne peu t changer . Un počte a pe in t admi 

r a b l e m e n t un sage cachant sa vie au fond d 'une 

vallée, seul, mais ga rdan t tou jours les l iens qu ' i l 

n'est pas pe rmis ŕ l ' homme de br iser . 

« Mais  il  eut,  sans  go٦ter  une  science  amθre, 
« La  loi  de  ses  aοeux, et  le  Dieu  de  sa  mθre; 
>>  Reηut,  sans  la  peser  ŕ nos  poids  inconstans, 
» Dans  un  coeur  simple  et  pur  la  sagesse  des  temps, 
« Comme  des  mains  d'un  pθre  on  prend  un  hιritage 
» Avec  l'eau  qui  l'arrose  et  l'arbre  qui  l'ombrage  *.  >• 

O u i , il y a p o u r l ' homme un hér i tage indé lé 

b i l e , des sen t imens m a t e r n e l s , îles pensées de 

son p č r e , de la maison et de la t e r r e oů il s'est 
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élevé, pa t r imoine ŕ la fois de souvenirs et de r i 

chesses qui ne se laissera jamais envahir . Nous 

conseillons aux théories téméraires de s'y rési

gner ; c'est Xultimatum de la na ture . 
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De  la  succession  naturelle  et  testamentaire. — Des  contrats. 

J 'appelle l 'a t tention sur u n e dis t inct ion fon

damenta le en t re l 'hérédi té domes t ique en l igne 

directe et l 'hérédité pol i t ique . 

Le pouvoi r ph i lo soph iquemen t considéré n e 

saurai t se d is t inguer de la soc ié té ; il est u n m i 

n is tč re pub l i c inst i tué au profit de t o u s , et q u i 

pa r u n p rogrčs nécessaire et successif s 'exercera 

nonseu lement p o u r t o u s , mais pa r tous ŕ des 

degrés différens. Il n e saurai t avoir d 'aut re t i t re 

q u e son u t i l i t é , d 'aut re légit imité q u e l 'assenti

m e n t général . Il n 'y a donc pas p o u r lui d ' h é 

rédi té en soi et na tu re l l ement nécessaire pa r 

droi t du sang ; mais il peu t ę t re p ro fondémen t 

uti le q u e ce minis tč re pub l i c soit s t ipulé hé réd i 

ta i re . Alors l 'hérédité pol i t ique puise sa raison 
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n o n dans le sang et dans la n a t u r e , mais dans 

l 'u t i l i té , le consentement et la l iberté de tous . 

Mais qu 'un enfant reçoive de son pčre et de 

sa mčre le lait et le p a i n , plus tard la n o u r r i 

tu re intel lectuelle, que plus tard encore il h é 

ri te du pa t r imo ine pa terne l , voilŕ un fait na ture l , 

an té r i eu r ŕ toutes les combinaisons po l i t iques , 

indes t ruc t ib le . L'enfant a reçu le sang et la vie ; 

il a droi t ŕ l ' éduca t ion , sans laquelle il ne pour

rait ę t re h o m m e ; il a droi t aux biens de son 

p č r e , sans lesquels il resterait désarmé au mil ieu 

de la société. En t r e les parens et les enfans il y a 

u n e solidari té dont l'ineffaçable caractčre est un 

des p lus r iches apanages de la race h u m a i n e . 

Le droi t romain nous fournit une expression 

s ingul ičrement heureuse pou r rendre les r a p 

por t s du pč re et du fils, hères suus, c 'estŕdire 

le sang clu p č r e , sa p ropre personnif icat ion, le 

fils r ev ivan t dans son auteur , l ' identité de l 'en

fant et du pčre. P a u l , émule d 'Ulpien, a t rčs

bien commenté ce mot * : 

« In suis heredibus evidentiůs a p p a r e t , conti

» nua t ionem domini i eo rem perducere , u t nulla 

» videatur heredi tas fuisse, quasi olim hi domini 

» essent , qu i etiam vivo pâ t re q u o d a m m o d o d o 

*  Paulus,  lib. H, ad Sabintini,  ff.  lib.  28,  lit.  2,  de  liberis  ctpos
thumis,  etc. 
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» 

» mini exis t imabantur . U n d e et iam filius familias 

» appe l l a tu r , s icut pa te r famil ias , sola no t a hac 

» ad jec ta , per q u a m dis t ingui tur geni tor ab eo , 

» qui geni tus sit. I t aque post m o r t e m pa t r i s non 

» heredi ta tem perc ipere v identur , sed magis l i 

» be ram b o n o r u m adminis t ra t ionem consequun 

» t u r . Hac ex causa , licet non sint inst i tut i here

» des , t amen domini s u n t , nec o b s t a t , q u o d l i 

» cet eos e x h e r e d a r e , quos et occidere l icebat . » 

Ainsi , dans le. r a p p o r t des hér i t ie rs siens avec 

l eur p č r e , la cont inua t ion de la p ropr i é t é étai t 

telle qu'i l n 'y avait pou r ainsi d i re pas d 'hér i 

t a g e , comme si les enfans avaient été dčs le 

p r inc ipe propr ié ta i res , eux qu i du vivant de l eur 

pč re étaient regardés comme des c o  p a r t a g e a n s , 

de façon qu'ŕ la m o r t de leur a u t e u r ils ne r e 

cueillent pas l 'hérédi té , mais p lu tô t ils a r r ivent ŕ 

la l ibre adminis t ra t ion de leurs b iens . 

L 'hérédi té domes t ique en ligne d i rec te est 

donc empre in t e d 'un caractčre na tu re l et néces

saire qui ressort d ' au tan t mieux si on la c o m 

pa re ŕ la succession déférée aux ascendans et 

su r tou t ŕ la succession collatérale. Effectivement 

l ' individuali té est inexorable p o u r réc lamer la 

succession en lisnie d i rec te . Demande t e l le aussi 

ins tamment la succession en l igne col latérale? il 

est clair q u e non . Qu'il y ait p lus ieurs frčres 

dans une famil le ; q u e chacun p r e n n e femme, 
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ait des enfans ; voilŕ de nouvelles familles fon

d é e s , des individual i tés nouvelles au sein de 

la société. Si P a u l , qu i a p r o s p é r é , recueille les 

b iens de son frčre qui est mor t sans enfans, o n 

ne voit pas c la i rement le devoir de l'association 

de ma in ten i r p o u r tou jours la succession de 

P i e r r e au profit de Paul : non que l ' individualité 

soit en ce cas en t i č rement sans dro i t s ; mais com

bien ce droi t est faible et m o d e s t e , si on le r a p 

p roche de l 'hérédité en ligne directe ! Aussi la 

société admet t r a sans effroi des discussions sur 

la succession collatérale ; elle en pčsera les r a i 

sons et les inconvén iens ; r ien dans cette révision 

n e saurai t blesser la na tu r e des choses. Bien 

p l u s , q u a n d nous supposer ions q u e la succes

sion en ligne collatérale fűt a m e n d é e , męme sup

pr imée ; q u e la succession déférée aux ascen

dans serait encore res t re in te , y auraitil lŕ u n 

affaiblissement mor te l de l ' individualité et de 

l 'esprit de famille? Poin t ; car cet espr i t d o u 

blera i t d 'énergie en se concen t ran t tou t ent ier 

dans la l igné d i rec te . Au m o m e n t m ę m e oů l'as

sociation française opérera i t ces ré formes , elle 

sentirait le besoin de reconnaî t re par u n h o m 

mage solennel le droit sacré de l ' individualité en 

ce qui touche les rappor t s du pč re et du fils, 

l 'héritage en ligne d i r e c t e ; et la famille, plus 
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resserrée, deviendra i t au sein de l 'Etat p lus chčre 

encore et plus inébranlable . 

Je passe ŕ la succession tes tamenta i re . Męme 

débat en t r e l ' individualité et l 'association. 

Uti  legassit  super  pecunia,  tutelβve sux  rei,  ita jus  esto. 

La législation romaine a débu té par la faculté 

la plus absolue de tester décernée au p č r e ; et ce 

fragment des Douze Tables ne fait que cons ta te r 

les m ś u r s pr imit ives . Les patr ic iens avaient u n 

sent iment profond de la l iberté. . . . pour e u x ; et 

ces chefs de famille et de gentes es t imaient fort 

bon q u e leur volonté fűt omnipo ten te . Cet état 

de choses, qui avait d u r é trois cents ans avan t 

la rédact ion des Douze Tables , s'y écrivit parce 

q u e la p lume était patr ic ienne. Toutefois il ne 

faudrai t pas se représenter l 'exhérédation comme 

facile et f réquente . Il n'est pas dans le c ś u r des 

patr ic iens et des gent i l shommes de d o n n e r leurs 

b iens sans u n e r u d e extrémité ŕ qui n 'est pas 

de leur sang ; et la puissance tes tamenta i re , loin 

d 'ę t re p o u r eux une per tu rba t ion de l 'ordre na

t u r e l , le conserve au cont ra i re et le pe rpé tue . 

D'ai l leurs le tes tament ŕ Rome se faisait devant 

le peuple au g rand j o u r de la place pub l ique , 

calalis comitiis; c 'était un acte législatif, c o m m e 

encore aujourd 'hui le divorce en Angle ter re : et 
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le pčre en présence de ses conci toyens n ' e x h é 

rédai t pas son fils p o u r de légers motifs. T o u t e 

fois la puissance tes tamentai re aussi absolue ne 

saurait ę t re que la loi d 'une société dans son 

enfance , car elle laisse en t ič rement l 'association 

sans force et sans défense. Aussi les lois F u r i a , 

Vocon ia , Falcidia modif ičrent successivement 

u n e autocrat ie si ent ičre . Par la męme ra i son , 

So lon , en ins t i tuant le t e s tament , lui imposa 

des res t r ic t ions don t Démos thčne a mon t r é l 'es

pr i t dans son second plaidoyer contre S téphanus . 

Dans l 'ancienne F r a n c e , la puissance paternelle 

gouverna i t la famille avec u n e incomparable ma

j e s t é ; elle faisait du pčre un maître et un dieu 

q u i ne savait pas toujours adoucir sa force pa r 

le c h a r m e de la tendresse , et elle reçu t du droi t 

publ ic des restrictions nécessaires ŕ la conserva

tion męme des privilčges de la noblesse. 

La faculté de tester a sa raison phi losophique 

dans le sent iment profond de la l iberté indivi

duel le de l 'homme, possédé de l ' impérissable be 

soin de vouloir et de graver sur sa tombe sa vo

lonté comme u n e épi taphe . Voilŕ qui est v r a i , 

mais ne saurai t ę t re exclusif; et quand les lois 

civiles ne met ten t en saillie que ce pr incipe, l'as

sociation , blessée de n'avoir pas été appelée au 

p a r t a g e , se lčve et se révolte . Ainsi la Const i tu

t u a n t e , qui eut pou r mission de déraciner l 'an
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cienne monarch ie et de la couche r par t e r r e , 

innova dans l 'ordre civil comme dans l 'ordre po

l i t i que , r emi t la p ropr ié té au niveau des besoins , 

des progrčs et des droi t s de la na t ion f rançaise ; 

m a i s , par une disposit ion inév i t ab le , elle fut 

quelquefois moins frappée des dro i t s de l ' indi 

vidu qu'el le n ' e ű t dű l 'ętre ; et ŕ cela r ien d 'é ton

n a n t , puisqu 'e l le étai t appelée ŕ réagir con t r e 

eux. Quelques heu re s aprčs la m o r t de Mi rabeau , 

M. de Tal leyrand lu t ŕ la t r i b u n e na t ionale u n 

discours sur l'égalité des partages dans les suc-

cessions en ligne directe, t e s t amen t p o u r ainsi 

dire de ce grand h o m m e , mélange de log ique , 

d ' imaginat ion et de cśur . Ce q u e la vo lon té hu

maine a de fantaisie et de caprice y est é n e r g i 

q u e m e n t relevé et flétri : 

« E h quo i ! n 'es t ce pas assez, p o u r la société , 

» des caprices et des passions des vivans ? Nous 

» faut i l encore subi r l eurs capr ices et leurs p a s 

» sions q u a n d ils ne sont plus ? JN'estce pas assez 

» q u e la société soit ac tue l lement chargée de 

» toutes les conséquences résu l tan t du d e s p o 

» t i sme tes tamenta i re depuis un t emps i m m é m o 

» rial j u squ ' ŕ ce j o u r ? Faut i l q u e nous lui p r é 

» par ions encore t o u t ce q u e les tes ta teurs fu turs 

» peuven t y ajouter de m a u x par leurs de rn ič re s 

» volontés , t r o p souvent b izarres , déna turées m ę 

» me ? N 'avons nous pas vu u n e foule de ces t es 
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» tamens oů respira ient t an tô t l 'orguei l , t an tô t 

» la vengeance ; ici u n injuste é lo ignement , lŕ 

» u n e prédi lect ion aveugle l La loi casse les t e s 

» tamens appelés ab irato ; mais tous ces testa

» mens qu 'on pour ra i t appeler a decepto, amo-

y> roso , ab ůnbecUli, a délirante, a superbo , la 

« loi ne les casse p o i n t , ne peu t les casser. C o m 

» bien de ces actes signifiés aux vivans pa r les 

» mor t s , oů la folie semble le d isputer ŕ la p a s 

» sion ; oů le t es ta teur fait de telles disposi t ions 

» de sa for tune , qu' i l n ' eű t osé de son vivant en 

» faire la confidence ŕ p e r s o n n e , des dispositions 

» t e l l e s , en u n m o t , qu' i l a eu be so in , p o u r se 

» les p e r m e t t r e , de se dé tacher en t i č r emen t de 

» sa mémoi r e , et de penser q u e le t o m b e a u se

» rai t son abr i cont re le ridicule et les r e p r o 

» ches ! )> 

Voilŕ bien les excčs de la volonté h u m a i n e : 

mais les préoccupat ions de Mirabeau ne lui ca

chaient e l les pas ce qu'elle a au fond de sacré 

et d ' i r récusable? Si la législation empęche abso

l u m e n t l ' homme d'ętre l i b r e , le pč re de d i spo

ser de sa volonté et de ses biens dans une cer ta ine 

m e s u r e , elle le d é g r a d e , viole le respect dů aux 

souvenirs d o n t lui et les siens s ' enchantent et se 

consolent . Il y a dans la volonté d 'un p č r e , dans 

l ' intention qu'i l expr ime ŕ ses dern iers m o m e n s , 

dans les paroles que nous recueil lons de sa bouche 
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exp i ran te , dans ce qu'il nous o r d o n n e , et dans 

ce qu' i l nous l čgue , un témoignage éclatant ren

du par la famille et par la société q u e nous n e 

m o u r r o n s pas tout en t ie r s , q u e nous devons lais

ser de nous męmes u n souvenir , un tes tament , 

non pour embarrasser la marche et la des t inée 

de ceux qui nous su rv iven t , mais p o u r nous r a p 

peler que lque peu ŕ leur m é m o i r e . N o n , la s o 

ciété toujours fo r t e , mais tou jours mora le , ne 

saurai t vouloir p réc ip i t e r sa course en foulant 

aux pieds les plus pu res et les plus t endres croyan

ces de l 'homme et de l 'humani té . Leibni tz , en 

che rchan t la raison p h i l o s o p h i q u e du tes tament , 

fut te l lement frappé de l ' immorta l i té de l 'âme 

qu'i l en fit le fondement u n i q u e du droi t de t e s 

te r . A ses yeux, les hé r i t i e r s ne sont q u e les a d 

min i s t ra teurs des biens du défunt ; car, d i t  i l , 

c'est le défunt qu i vi t , puisqu ' i l veu t tou jours ; 

et sa volonté est é t e rne l l e , pu i sque son âme est 

i m m o r t e l l e * . Noble exagé ra t ion , il lusion m é t a 

*  « Successio,  quś  non producit  novum jus,  sed vętus  transfert, 
» Succedunt  autem  ab  intestato  mero  jure  soli  descendentes,  in 
»  stirpes,  sed  ita  in  ea  tantum  bona,  qune parentis  erant,  cum  nas
» cerentur,  quia  anima  eorum  per  traducem  ex  anima  parentis 
» orta  est  : cśterorum  successio  al)  intestato  pertinct  ad  fontem 
» pactorum,  quia  ex  lege  descendit.  Testamenta  vero  mero  jure 
»  nullius  essent  momenti  nisi  anima  esset  immortalis Sed quia 
» mortui rêvera adliuc vivunt, ideo marient domini rerum ; quos 
» vero hœrcdes reliquerunt, concipiendi sunt ut procuratores ire 
» rem suam. » 
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phys ique oů ne saurait t o m b e r le législateur. 

En nous p laçant dans la réa l i t é , domaine vé 

ri table des lois sociales, nous légit imerons le tes

t amen t comme un acte nécessaire de la liberté 

h u m a i n e , nécessaire ŕ la dignité du p č r e , néces

saire ŕ la tendresse et ŕ l 'obéissance du fils. Ce 

n'était pas sans raison q u e le droi t romain u n i s 

sait si profondément la puissance paternel le et la 

faculté de tester : effectivement les re la t ions du 

pč re et du fils sont ŕ la fois positives et tendres , 

intéressées et nobles . I l y a chez l'enfant une at

tente légitime d 'acquéri r une par t ie des biens pa

t e r n e l s , d 'hér i ter de celui don t il por te le nom. 

Faire en t ič rement tomber la puissance t es tamen

taire de la main du p č r e , c'est altérer cette rela

t ion qui ne saura i t , comme l 'amour mate rne l , 

n 'ę t re qu ' une affection ardente et pure , et qui a 

besoin de l 'estime de celui qui reçoit pou r celui 

qu i d o n n e et qui r émunč re . 

L a l iberté humaine est ingénieuse et i n é p u i 

sable dans ses développemens : l 'homme en con

tact avec l 'homme lui donne et en reçoit na ture l 

lement : ce fait s imple et nécessaire s 'exprime de 

mille façons, ŕ des d e g r é s , avec des nuances i n 

finies, et sert de fondement ŕ la théor ie des c o n 

trats . Se figureton une société possible oů il se

rai t défendu ŕ l ' individu de donner , d 'échanger , 

de vendre , de disposer, d 'a l iéner ; oů l 'Etat , sous 
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* Voyez  l'introduction de BoulayPaty,  au  traitι  d'Emerigon. 

pré tex te qu'il pourvoi t aux besoins de c h a c u n , 

étoufferait sous la mono ton ie de son de spo t i sme 

le j eu de la l iber té par t icul ičre ? Imposs ib le . 

L ' h o m m e veut ę t re h e u r e u x comme il l ' en t end , 

c 'estŕdire l ibre. 

L 'échange signala le d é b u t des sociétés et lui 

s u r v é c u t ; la v e n t e , a p r č s l ' invention de la m o n 

naie , échangea les valeurs par t icul ičres con t r e 

u n e valeur c o m m u n e , que l 'opinion frappa d'un ca

rac tčre ŕ la fois except ionnel e tgéné ra l . L ' h o m m e 

imagina mille degrés d 'a l iénat ion , le l o u a g e , le 

g a g e , le nan t i s semen t , l ' hypo thčque : les p r o 

grčs du commerce var ič ren t encore les con t ra t s , 

r end i ren t les t ransact ions ŕ la fois p lus n o m 

breuses et p lus faciles : ainsi les cont ra t s d 'assu

rances mar i t imes * , t e r r e s t r e s , sur la vie des 

h o m m e s , on t agrandi la sphčre de la l iber té 

individuel le , et le p rogrčs a é té d ' augmen te r les 

espčces de c o n t r a t s , t a n t la vo lonté a des res

sources et d ' indust r ie p o u r accroî t re son activité ! 

Les moyens de t ransférer la p rop r i é t é p o u r 

r o n t c h a n g e r , deveni r moins compl iqués , p lus 

cour t s , p lus flexibles et plus souples , mais la p r o 

pr ié té sera tou jours t ransférée. 

La théor ie des con t ra t s t rouva u n e expression 

énerg ique dans cet axiome des Douze Tables : 
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"Cůmnexwn mancipiumve faciet uti lingua nun-

cupassit, ita jus esto. Par lenexum, on s'obligeait 

r éc ip roquement l 'un envers l 'autre sans t ransmet

tre la p ropr ié té de r ien. Par le mancipium, on 

transférait ŕ un au t r e la proprié té d'un objet. Et 

que l était l 'organe de cette transmission ou de 

cette obligat ion pure? La parole humaine , ga 

rant ie derničre et la plus sacrée de l 'homme dans 

l 'enfance des sociétés comme dans les époques 

les plus raffinées ; car si le Romain s'engage irré

vocablement par la religion de la parole, n ' a 

vonsnous pas le m ę m e c r i , no t re parole d'hon-

neur? E t ne regardonsnous pas comme infâme 

celui qu i men t ŕ ce que nous avons en tendu sor

t i r de sa conscience par l 'organe de la parole ? 

Les modernes Inst i tutes de Jus t in ien , écho des 

jur isconsul tes de l ' empi re , divisent les con t ra t s 

en qua t r e espčces : Ex contractu, quasi ex con-

tractu;ex maleficio, quasi ex maleficio ; elles s u b 

divisent les obligat ions ex contractu en qua t r e 

au t res espčces : Aut enitn re contrahuntur, aut 

verbis, aut litteris, aut consensu. 

Mais il y a que lque chose d 'antér ieur ŕ cette 

doct r ine ; j e veux dire le caractčre vér i tablement 

h is tor ique des obligations dans le droi t romain . 

Elles se divisaient en actions, en obligations de 

bonne foi et en obligations de droit étroit; ac-

u  i3 
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tiones bonce fidei, actiones •stricti juris *, car i 'o

lbigation et l 'action étaient m ę m e chose ; Yobli-

gatio était le lien et le fond, Yaclio é tai t l 'appa

reil, la forme de l 'obligation dans l 'arčne j u d i 

ciaire , i ns t rument et moyen p o u r ob ten i r just ice. 

Gaďus nous enseigne clairement la forme p r i m i 

tive des actions r o m a i n e s ; elles par t ic ipa ien t du 

caractčre r igoureux et immuab le de la loi ; t an t 

alors la l iberté individuelle se perda i t dans 

l ' identi té du droi t publ ic et civil ! Quia ipsarum 

legum verbis accommodatœ erant et ideo immu-

tabiles, proindè atque leges observabantur. Ces 

actiones legis s ' instituaient de cinq façons : sa-

cramento, per judicis postulaiionem, per con-

dictionem , per manűs injectionem, per pignoris 

captionem ; la cessio in jure était aussi u n e actio 

legis; voilŕ, cer tes , des formules ŕ la fois sacra

mentel les et symbol iques toutŕfai t convenables 

ŕi ' imaginatio nsévčre et précise des Romains . 

Dans les Pandectes , au cont ra i re , la théor ie des 

obligations a u n déve loppement dialect ique e t 

ph i losophique . La doct r ine est venue s 'enter sur 

les s ingulari tés de l 'h is toire , et nous a légué u n 

mélange de détails ind igčnes , de pr incipes géné 

* Voyez : Ueber Rœmischcs obligationenrecht von Dr. Eduard 
Gans,  1819. Dans  ce  petit  traitι plein  de  substance,  M.  Gansa  rι
tabli  contrτles  commentateurs  le  caractθre  historique  des  obli
gations  suivant  le  droit  romain. 
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r a u x , toujours vra i s , de subtili tés infinies qu i 

nous embarrassent encore . Pothier , dans son e x 

cellent t rai té des obl iga t ions , a por té la mé thode , 

mais non pas la réforme dans cet hér i tage h is to

r i que . Les rédacteurs du Code civil on t découpé 

les développemens de Poth ie r , et n 'ont pas trai té 

la mat ičre avec l ' indépendance ph i losophique 

qu i seule pouvai t l 'éclaircir. Ainsi ils on t r e s 

pecté tou t ce galimatias abstrus des obligat ions 

divisibles et indivisibles, et ils on t laissé sous leur 

main la loi dégénérer en u n e doct r ine prol ixe et 

scolast ique. 

L ' époque oů ils travail laient expl ique ces i n 

convéniens. La réforme radicale de no t re dro i t 

publ ic avait enveloppé dans la proscr ip t ion com

m u n e l 'ancien dro i t civil , écrit et cou tumier . 

M i r a b e a u , dans le discours déjŕ c i t é , avait le 

premier sonné le tocsin contre la loi romaine . 

« Peut ę t re estil temps, s'était écrié ce novateur 

)> i n t r é p i d e , qu 'aprčs avoir été subjugués par les 

» lois r o m a i n e s , nous les soumet t ions ellesmę

» mes ŕ l ' au to i i té de no t re raison , et qu 'aprčs en 

» avoir é t é esclaves, nous en soyons juges 

» Peutę t re estil temps que les Français ne soient 

» pas plus les écoliers de Rome ancienne que de 

» Rome m o d e r n e ; qu ' i l sa ient des lois civiles faites 

» pour eux, comme ils ont des lois polit iques q u i 

» leur sont p r o p r e s ; que tout se ressente dans 
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» leur législation des principes de la sagesse, n o n 

» des préjugés de l 'habi tude ; enfin qu' i ls d o n n e n t 

» eux męmes l ' exemple , et ne reçoivent la loi 

» q u e de la raison et de la n a t u r e . » La Conven

tion poussa p lus loin encore le mépr i s des vieilles 

doctr ines ,qui commencčren t ŕ relever la tęte ap rčs 

la chu t e de Robespier re . Depuis elles r egagnčren t 

peu ŕ peu l 'autori té qu'el les avaient p e r d u e , et 

p a r m i les rédac teurs du Code civil j e ne vois p lus 

q u e le p remier consul qu i ait gardé visŕvis d'elles 

la ne t te té et la h a u t e u r de sa ra ison. Tou t le res te 

était dévoué ŕ la res taura t ion p r e s q u e complč te 

des ant iques e r r e m e n s , e t sauf le pr inc ipe fécond 

de l'égalité devan t la loi qu i depuis q u a r a n t e ans 

est n o t r e b ien et n o t r e s a u v e u r , et t end ŕ r e 

m o n t e r de l 'ordre civil ŕ l 'ordre po l i t i que , la 

codification française au c o m m e n c e m e n t d u 

x i x e sičcle n'a gučre été q u ' u n e rénovat ion 

claire et m é t h o d i q u e de l 'ancienne ju r i sp rudence . 

Toutefois l 'unité et la s implici té de nos codes a 

suffi pou r nous pe rme t t r e ces p rogrčs sensibles 

q u i nous on t fait devancer les au t res peup les 

dans la p r a t i q u e de la vie c iv i l e , e t r e n d e n t fa

cile au jourd 'hu i u n e réforme plus p rofonde e t 

p lus ph i losoph ique . 

Si la révolut ion de 1789 a amené la créat ion 

de nos c o d e s , l a révolut ion de i 8 3 o en a m č n e r a 

nécessa i rement la révision complč te ; mieux pla
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c e s q u e nos pčres eu égard aux doctr ines h i s to 

r i q u e s , nous en saurons l 'or igine, le déve loppe

m e n t , la filiation ; nous conna î t rons les sičcles et 

les événemens au mil ieu desquels elles se sont 

altérées et co r rompues , jusqu 'ŕ quel point d é 

sormais elles sont surannées ou fécondes ;é t ran

gers ŕ cet te supers t i t ion p o u r l 'ant iqui té , qui veut 

en faire le p résen t des vivans ; ses j uges , aprčs 

l 'avoir é tud iée , é r u d i t s , mais philosophes. 
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CHAPITRE VI. 

Des bases philosophiques  de  la  lιgislation  pιnale. 

Comment et p o u r q u o i le m o n d e exis te t  i l? 

Comment et pou rquo i sommesnous dans ce 

m o n d e ? Ce n'est pas assez de cette doub le diffi

cu l t é ; car si nous regardons l 'univers , l 'histoire 

e t nousmęmes , qu 'y voyons nous? du m a l ; de 

telle façon qu 'aprčs nous ętre demandé p o u r q u o i 

le m o n d e et p o u r q u o i l 'homme, nous sommes 

inév i tab lement amenés ŕ compl iquer cet te ques

t ion pa r ce p rob lčme si t r is te : P o u r q u o i y ati l 

d u ma l? 

Qu'i l y ait du mal sur la t e r re , c'est le cri de 

l ' homme et le témoignage de l 'histoire. In t e r rogez 

tou tes les rel igions, elles vous d i ron t qu ' i l y a 

d u b ien et du mal , et chacune se vantera d'en 

expl iquer l 'origine mieux q u e t ou t e aut re . Les 
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Indous adoren t le verbe créateur Brahma; a u 

dessous de lui lu t ten t Vichnou chargé de sus

tenter le m o n d e et de le conserver, et Siva chargé 

de le dé t ru i re . Chez les Persans, Ahr iman le mau

vais génie combat Ormuzd qui représente le bien, 

et tous deux sont subordonnés ŕ une uni té supé

r ieure . L 'Egypte met aux prises Typhon avec 

Osiris. Le paganisme soulčve les Titans cont re 

Jup i t e r , et nous livre cette au t re allégorie de 

Vulca in précipi té sur la te r re . La religion ch ré 

t ienne a aussi sa cosmogonie ; et c'est la plus 

récente acceptée pa r la foi de l 'humanité . Or, 

suivant la Genčse, Dieu créa le ciel et !a te r re , et 

plaça l ' homme dans un Paradis . La c réa ture y 

fut tentée par le pr ince des ténčbres , par le mau

vais pr inc ipe . Il existait donc an té r i eu rement ŕ 

l 'homme : comment estil d é c h u ? il ne doit sa 

chu t e qu 'ŕ l u i  m ę m e ; il était bon a u p a r a v a n t ; 

ange de lumičre , au pied du trône de Dieu, dans 

son o rd re et sa h iérarchie , dans son obéissance 

et dans son amour , il vivait d 'une vie h a r m o 

nieuse et c o m m u n e dont la céleste unité le faisait 

par t ic iper . C o m m e n t donc estil tombé ? mystčre . 

Remontons p lus hau t encore. Comment cette 

uni té primit ive en estelle venue ŕ se développer 

par des existences pures , mais inférieures ŕ elle

męme? mystčre . 

Les cosmogonies posent les quest ions sans les 
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résoudre ; mais elles on t cet avantage sur la p h i 

losoph ie , qu'elles enchan ten t l ' imaginat ion, en

t ra înent la foi et le sent iment . La cosmogonie 

chré t ienne ne crée ni n 'expl ique le b i en et le mal , 

mais elle en reconnaî t l ' empi re ; elle s 'apitoie sur 

la na tu re et les douleurs de l 'homme ; elle le con

sole et le capt ive par cela męme qu 'el le chan te 

e t confesse ses t ou rmens ; e t dans la poésie s o m 

b r e et déchirante de la Genčse, de l 'Enfer et du 

Paradis p e r d u , on dirait u n e amie qui p leure 

avec celui qu i p leu re . 

La phi losophie a fait aussi son effort. Dieu 

peut i l créer le mal vo lon ta i rement , de son p r o p r e 

m o u v e m e n t ? atelle demandé . Non . Cependan t 

il y a du m a l ; il doi t avoir u n e cause ; si elle n e 

p e u t ę t re la m ę m e q u e celle du b i en , elle sera 

d o n c i n d é p e n d a n t e , coexistante avec el le, c o 

éternel le , également puissante . Voilŕ le mani 

chéisme. Il puisa sa force dans l 'existence i ncon

tes table du mal , et dans la r épugnance invincible 

qu ' ép rouve no t re na tu r e ŕ l 'a t t r ibuer ŕ la source 

d u b ien . Mais, d 'un au t re côté, la phi losophie de 

Mančs contrar ia i t les condi t ions m ę m e de l 'espri t 

de l 'homme. Posez en effet deux pr incipes coéter

ne ls , c'est poser u n e duali té q u i ne peu t exister , 

selon les lois de no t re pensée, qu ' ap rč s u n e u n i t é 

an té r ieure ŕ laquel le nous r e m o n t o n s nécessai

r emen t . En t r e deux pr inc ipes qui coexis tent , b i en 
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q u e l 'un représente le mal et l 'autre le b i en , il 

y a cependan t u n fond c o m m u n , une ident i té , 

l 'existence męme. S'ils coexis tent , .ils existent 

d o n c ; s'ils existent, ils se donnen t rendezvous 

dans u n e uni té i den t i que ; le m o n d e n'a pas com

mencé pa r d e u x ; il a commencé par un : aussi 

le manichéisme a fait une secte, et n o n pas une 

rel igion. 

Au xv i i e s ičcle , Bayle et Leibni tz agi tčrent 

le p rob lčme . Leibni tz , dans ses essais de T h é o 

dicée, tenta d 'expliquer ra t ionnel lement la cos

mogonie chré t ienne , et d'enfermer ensemble 

la raison et la foi dans la sphčre de l 'harmonie 

préé tabl ie . Bayle, dont l 'esprit sceptique était si 

espičgle cont re toutes les croyances, et qui poussa 

toujours le py r rhon i sme jusqu 'au point oů il se 

sépare du bon sens, se donna le plaisir d 'exposer 

avec une logique moqueuse tous les a rgumens du 

maniché i sme; toutefois il ne pu t disconvenir que , 

si le spectacle du mal lui p rę te d 'abord que lque 

crédit , il t ombe tout ŕ fa i t devant les lois de 

n o t r e intell igence. 

K a n t je ta plus de lumičre sur la quest ion p a r 

la profondeur si naďve et si candide de sa psy

chologie. En faisant la cr i t ique de la raison, il lui 

posa trois ques t ions , quest ion psychologique, cos

mologique, théologique . Il la convainquit d ' im

puissance sur ces trois po in t s ; il démont ra q u e , 
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dans la recherche de l 'origine et de la valeur de 

ses idées, elle ne saurai t leur t rouver u n e réali té 

objective, indépendan te d 'e l lemęme; que lors

qu'el le p rend l'idée p r o p r e qu'el le s'en fait, p o u r 

l eur na ture męme, elle commet un é n o r m e p a r a 

logisme, et que , pa r conséquent , elle ne saura i t 

arr iver ŕ une psychologie vér i t ab lement r a t ion 

nelle. Dans la sphčre cosmologique, Kant pose 

q u a t r e thčses et qua t r e ant i thčses sur l 'origine 

du m o n d e ; il mon t r e q u e la raison d o n n e ŕ la 

fois sur ces qua t re points l'affirmative et la néga 

t ive, et pa r t an t pas la véri té . P o u r ce q u i c o n 

cerne la théologie, K a n t poursu i t son accusat ion 

cont re la ra i son; il ba t en ru ines l ' a rgument de 

Descartes, celui de Leibni tz , et la p reuve t i rée 

du spectacle du monde sur l 'existence de D i e u ; si 

b ien q u e vous sortez de cet impi toyable examen, 

dépoui l lé de la connaissance ra t ionnel le de l ' âme, 

du m o n d e et de Dieu. P o u r échappe r ŕ u n e si 

t e r r ib le angoisse, Kant se réfugie dans la c o n 

science m ę m e de l ' homme, dans le sent iment pra

t ique de la réali té et de la vie, et il r emplace alors 

la démons t ra t ion rat ionnel le par l ' irrésistible cri 

de la conscience et de la na tu re . Reconna î t re , sans 

l 'expliquer, l 'existence du mal et du bien ; s 'armer 

de sa l iber té p o u r comba t t r e l 'un et a u g m e n t e r la 

sainte influence de l ' au t re ; se vouer ŕ la ver tu 

malgré les ellipses et les faiblesses de la science, 
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voilŕ le devoir de l ' homme. On peu t affirmer que , 

depuis Kan t *, la ques t ion d u bien et du mal n 'a 

pas fait u n pas. Le stoďcisme de Fichte about i t 

au m ę m e résultat , en l 'exagérant. Schelling n'a 

pas échappé au myst icisme. La dialect ique de 

Hegel a voulu tou rne r les difficultés posées par 

K a n t ; elle a déplacé les mots , mais non pas les 

b o r n e s . 

Avant d ' abandonner ce sujet, jejae puis m'abs

teni r de r e m a r q u e r encore le t r iomphe du mys

ticisme dans la quest ion du bien et du mal ; non 

q u ' a u fond il la résolve , mais il sait la poser en 

perspect ive devant l ' imagination et la foi des hu

mains . Des phi losophes ont dit que la créat ion 

était nécessaire : j e le veux bien ; mieux vau t 

qu ' a rb i t ra i re ; mais avec ce mot en savonsnous 

davantage ? Dieu a créé le m o n d e de sa force 

créatr ice. Qui t rompe t on ici ? le l ec teur , ou soi

m ę m e ? Or , pendan t que la phi losophie professe 

ces stériles formules , le mysticisme s 'empare des 

*  Nous  avons  sous  les  yeux  la  sixiθme  ιdition  de  la Raison pure; 
Leipsig,  1818.  Ces  trois  questions,  psychologique,  cosmologique, 
thιologique,  sont  traitιes  dans  le  second  livre  de  la  Dialectique 
transcendentale.  Voy.  aussi Prolegomena za cincr jeden Kunfii-
gen Metaphysik ; Itiga,  1783.  Dans  cet  ouvrage,  Kant  traite  le  męme 
problθme  avec  une admirable  prιcision.  L'ιtude des Prolégomènes, 
publiιs  deux  ans  aprθs  la Critique de la raison pure,  en  facilite 
beaucoup  l'intelligence. 
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esp r i t s , les en t ra îne et les effraie, en p rome t t an t 

de les i l luminer ; il exerce ŕ la fois sur l ' homme 

u n e séduct ion inexpl icable , et lui inspire u n e 

secrčte h o r r e u r : j e le comparera is volont iers ŕ 

u n e ténébreuse forę t , pleine de fantômes et d 'ap

par i t ions , d 'oů l'on ne sort que la raison t r o u 

blée ; et cependan t le voyageur qu i en côtoie les 

bo rds éprouve la ten ta t ion de s'y engager , de la 

t r averse r , dűt i l payer sa cur iosi té de sa dest inée 

et de son b o n h e u r . 

Mais revenons ŕ la conscience h u m a i n e . Q u a n d 

l ' homme s ' interroge s implemen t , et se saisit au 

m o m e n t d 'ag i r , ne se t rouvet i l pas en t r e u n e 

b o n n e et u n e mauvaise action ? Il a le choix , et 

il est appelé ŕ l'élection dans cet te lu t te si b ien 

décri te par un phi losophe c h r é t i e n , pa r saint 

P a u l , avec u n e profondeur d o u l o u r e u s e , i n c o n 

n u e ŕ l ' an t iqui té . 

Le choix est fa i t ; si nous avons op té p o u r le 

b i e n , no t re conscience nous a p p r o u v e ; si poul

ie m a l , elle n o u s c o n d a m n e : de p l u s , nos sem

blables nous louen t ou nous b lâmen t ; écho r é 

pé té de n o t r e conscience ; et de no t r e aveu ainsi 

q u e de celui des a u t r e s , nous sommes r e s 

ponsab les . 

L ' h o m m e n'est pas l ibre de p la inp ied ; mais 

avec b e a u c o u p d'efforts il peu t ar r iver ŕ l 'ętre ; 
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les pass ions , l 'al tération de nos o rganes , la d i s 

par i t ion complč te de la raison sont au tant d 'ob

stacles ŕ la l iber té h u m a i n e . 

D'oů vient qu ' en t r e le bien et le mal l 'élection 

est si laborieuse et si m é r i t o i r e , si ce n 'est q u e , 

sollicités ŕ chaque instant par no t re n a t u r e o ra 

g e u s e , t u r b u l e n t e , amb i t i euse , égoďs te , avide 

de jouissances , nous penchons ŕ nous satisfaire ŕ 

tou t pr ix dans les inst incts les plus impér ieux de 

no t re ę t re . Les passions ne dét ru isent pas no t re 

l i b e r t é , mais elles la r enden t plus difficile; elles 

en font ŕ tou te h e u r e comme le sičge et la c i r 

convallat ion. Not re un ique ressource cont re elles 

est de l eur t rouver u n e diversion et u n b u t q u i 

n o u s honore et nous re lčve , et d'en faire u n 

i n s t rumen t de progrčs et de gloire. Voilŕ p o u r 

quoi aussi c'est un devoir si sacré de r épandre 

ŕ grands flots la lumičre sur ces classes ma lheu 

reuses q u i , dans la condui te de la v i e , n 'ont q u e 

leurs passions pou r gu ides , p o u r consei l lčres , et 

n ' a t t endent q u e l ' instruction et la moral i té pou r 

s'associer ŕ ceux qu i les précčdent . P o u r q u o i ces 

t ragédies si sanglantes qui se j ouen t si souvent 

dans les galetas de la misčre? Parce q u e les pas

sions n 'y sont pas combat tues et corrigées par 

les influences et les avert issemens de l 'éducat ion 

mora le ; elles r égnen t dans toute leur fougue 

sans t rouver ni con t re po ids , ni résistance. Tou 
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tefois chez l 'homme le plus passionné la l iber té 

est encore possible , et la responsabil i té persis te . 

Les passions nous r e m u e n t te l lement q u e , con

couran t avec d 'autres causes , elles nous r e n d e n t 

malades : les organes s'affaiblissent et s 'a l tčrent ; 

assaillis pa r la p a s s i o n , l ' homme est en m ę m e 

temps désarmé pa r la maladie . Déjŕ v ivement 

ba t tue en b r č c h e , la l iber té mora le est encore 

t rah ie pa r le t e m p é r a m e n t , et la science m é 

dicale p e u t lire c la i rement sur la phys ionomie 

et sur l 'organisme de l 'homme le secret de sa 

faiblesse et de ses maux . Le m a l h e u r e u x alors 

a des m a n i e s , des penchans affreux qui le s o l 

l ic i tent au m a l , des a t t rac t ions épouvan tab les 

qui l ' a r rachent du mil ieu de ses b o n n e s in t en 

t ions p o u r le me t t r e face ŕ face avec la ten ta t ion 

d 'un cr ime : lésion cruelle de la na tu re phys ique 

qu i d iminue plus sens iblement encore ^q\ie les 

passions l 'action de la l iber té mora le . La m é d e 

cine française, si s a v a n t e , si ingénieuse , et qu i 

t i en t en E u r o p e le p r e m i e r r a n g , pa r u n e p r é 

occupa t ion toutŕfait n a t u r e l l e , a nié la poss i 

bil i té et la pers is tance de la l iber té dans une forte 

pe r tu rba t ion des o rganes . Je crois q u e , dans 

l 'espri t général de cette décis ion , et non pas dans 

telle ou telle espčce oů il m e serait imposs ible 

de suivre u n e science q u e je ne connais p a s , il y 

a eu de l ' ent ra înement et de l 'exagérat ion. 11 est 
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incontes table q u e les crises maladives du tempé

r amen t comprome t t en t gravement la l ibe r té , mais 

la conscience de la société et du ju ry se refuse ŕ 

c r o i r e , malgré les théor ies médica les , qu'elles la 

dé t ru isent toutŕfai t . Il faut avouer q u e , dans 

ces dern iers t emps , on a un peu abusé de la mo

n o m a n i e ; on a voulu la r econna î t r e pa r tou t , et 

on a t rop incliné ŕ déclarer la liberté m o r t e quand 

elle n 'é tai t que malade . 

Je ne ferai que n o m m e r la folie, p o u r laquelle 

tou te responsabil i té disparaî t , et qu i a l 'absolu

t ion du genre h u m a i n : elle l 'achčte assez cher . 

Quelle conséquence ŕ t i rer de cet examen 

rapide ? une fort grave : c'est que si la responsa

bil i té mora le a tant de degrés et de n u a n c e s , la 

législation doi t les suivre, les é tudier , et me t t r e 

les différences de la peine en r a p p o r t avec les 

différences du délit. 11 n'y a rien d'absolu dans 

la vie h u m a i n e : le bien et le mal s'y męlent dans 

des dé tour s et des détails infinis. La loi doit s'y 

engager aussi sous peine d'insuffisance et de 

c ruau té . Envoyer u n h o m m e ŕ l 'échafaud, ou 

l 'absoudre c o m p l č t e m e n t , c'est placer le juge et 

le jury en t r e l 'absurdité et la faiblesse *. 

*  Depuis  la  rιvolution  de  1830,  le  gouvernement  franηais  est 
entrι  franchement  dans  la  voie  des  amιliorations  en  ce qui  con
cerne  la  lιgislation  pιnale,  et  s'est  inquiιtι  du  soin  de  propor
tionner  les  peines  aux  dιlits. 
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En passant de la responsabi l i té mora le au j u 

gement publ ic que por te la société sur les ac t ions 

individuel les , nous allons de la mora le ŕ la légis

lation p r o p r e m e n t di te . Bentham a di t d 'une ma

ničre toutŕfait heu reuse : La législation a le 

męme centre que la morale, mais elle n 'a pas la 

męme circonférence. En effet, la société n 'est pas 

obl igée de pun i r tou te act ion répu tée mauvaise 

par la conscience individuelle ; mais elle p u n i t 

seu lement q u a n d cet te act ion a t t aque et blesse 

les droi ts et l 'existence de l 'association. Je défi

nirais volont iers le c r i m e , u n e act ion en soi et 

socialement mauva i se , car il faut les deux t e rmes ; 

ôtez l 'un d'eux, et les condi t ions ph i lo soph iques 

du c r ime vous échappen t . 

I l est vrai qu 'en pa rcouran t l 'histoire des lois 

péna l e s , on voit d isparaî t re cer ta ines act ions d u 

catalogue des délits. Mais fautil en conc lu re , 

c o m m e Bentham et son éco le , q u e la loi seule 

crée les délits et les c r i m e s ? n o n , mais q u e la 

soc ié t é , qui ab r čge la liste des act ions ŕ p u n i r , 

se rčgle sur cet te considérat ion : telle act ion est 

mora lemen t mauvaise , mais l 'association n'a p lus 

in térę t ŕ la chât ie r p u b l i q u e m e n t ; elle désire 

m ę m e n 'en pas d ivulguer l ' immora l i t é , et en 

laisser le châ t imen t ŕ la censure de l 'opinion e t 

des m ś u r s . Je par le ici des véri tables déli ts q u i 

survivent aux révolut ions des idées et des h a b i 
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t udes . Ils p o u r r o n t d isparaî t re de la l o i , mais 

n o n pas de la mora le . 

En ou t r e , il est des act ions don t la législation 

n 'a pas suffisamment é tud ié le caractčre , et qu'elle 

se hâ te de c o n d a m n e r sur le cri soit d 'une m o 

ra le exal tée , soit de l 'association qu i se croit 

compromise : j ' en donnera i pou r preuves le duel 

et le suicide. 

Q u a n d u n h o m m e dans u n comba t volontaire 

reço i t la m o r t d 'un de ses semblab les , il y a lŕ 

q u e l q u e chose de fort t r is te . La société a p e r d u 

u n de ses m e m b r e s ; un h o m m e a tué son frčre ; 

i r r épa rab le m a l h e u r ! Mais ce point suffitil pou r 

c o n d a m n e r le duel d ' une maničre absolue , et ne 

fautil considérer que la ca tas t rophe et le cada 

vre? n 'y atil pas ŕ me t t r e en compte le respect 

de l ' individuali té h u m a i n e q u i , appe lée ŕ u n 

c o mba t t r a g i q u e , n'a p u s'y refuser sans pe rd re 

sa digni té visŕvis d 'e l le męme, et son h o n n e u r 

visŕvis des aut res ? Flétrissons le duel q u a n d il 

n 'es t q u ' u n assassinat h ideux et frivole qui t r o u 

b le nos r é u n i o n s , nos spectacles et nos salons ; 

mais q u e le législateur sache bien q u e , dans le 

duel l u i  m ę m e ph i lo soph iquemen t cons idé ré , il 

y a q u e l q u e chose de plus grave q u e les pet i tes 

satisfactions d 'une vani té r idicule. L ' homme 

n'existe socialement q u e s'il est estimé de l u i 

m ę m e et des a u t r e s , et il doit toujours re teni r 

i. 14 
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le droi t de venger luimęme ces out rages q u e la 

société ne vous p e r m e t pas de pa rdonne r . La loi 

ne saurai t désarmer ŕ ce po in t l ' ind iv idu , et p o u r 

tou t h o m m e l ibre ce droi t inal iénable est c o m m e 

l'épée du gen t i l homme qu i ne le qu i t t a i t j amais . 

I l y a d'ail leurs des act ions qui se d é r o b e n t ŕ 

la jus t ice des lois et q u e les m ś u r s p e u v e n t 

seules puni r . Qui n'a pas lu Clarisse sur la foi de 

l 'enthousiasme de Didero t ! Cet ange d ' innocence 

et de p u r e t é , vict ime d 'un fat i m m o r a l , en t r a îné 

dans d ' indignes l i e u x , meur t sous l 'infamie d u 

dern ie r des outrages . Son s é d u c t e u r a t r i o m p h é ; 

se rai l lant de l ' impuissance des lois , il ira p r o 

mene r ail leurs son immoral i té c o n q u é r a n t e ; mais 

Clarisse m o r t e t rouve u n vengeur dans un p a r e n t 

éloigné. C'est un h o m m e de g u e r r e , c ś u r chaud , 

tę te f ro ide , un digne Anglais. I l d e m a n d e le com

b a t ŕ Love l ace , qu i l 'accepte avec insouc iance 

et p r é sompt ion : on se r end sur le t e r r a i n ; le co

lonel M o r d e n para î t aux yeux de Lovelace , n o n 

c o m m e u n adversai re o r d i n a i r e , mais c o m m e u n 

j u g e ; e t avec le sangfroid d 'un sage il lui passe 

son épée ŕ t ravers le co rps . Ce duel estil d o n c 

immora l et coupab le ? que l législateur e n t r e 

p r e n d r a de le flétrir ? 

La loi n 'est si difficile ŕ écr i re q u e parce qu 'e l le 

doi t r econna î t r e tous les faits et ne pas les c o n 

fondre , d is t inguer les nuances et non pas les 
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condamner pa r une décision «superficielle et peu 

judic ieuse . 

La physiologie a p resque tou jours fait du sui

cide u n acte de folie ; il est au cont ra i re le plus 

souven t u n acte de l ibe r té . Les an imaux se suici

dent i ls *? A t on vu u n é l éphan t ou u n lion se 

je te r dans la m e r p o u r d ispara î t re ŕ jamais? Le 

suicide en réal i té n ' appar t i en t qu 'ŕ l ' h o m m e , ŕ 

ce mélange de passions, d ' intel l igence et de v o 

lon té . Il a é té p o u r t ou t u n m o n d e , le m o n d e 

a n t i q u e , u n acte ra i sonnab le , u n e ver tu , la réso

lu t ion de la vo lon té qui usa i t d 'e l lemęme p o u r 

se d é t r u i r e , du pa t r io t i sme qui succombai t avec 

la l iber té de son pays. Montesquieu a effacé tous 

les ph i losophes dans l 'appréciat ion d u suicide : 

« B ru tu s et Cassius se t uč r en t avec u n e p réc ip i 

» ta t ion qu i n 'est pas excusable ; et l 'on ne p e u t 

» l ire cet endro i t (de leur vie) sans avoir pi t ié de 

» la r é p u b l i q u e , qu i fut ainsi abandonnée . Ca 

» ton s'était d o n n é la m o r t ŕ la fin de la t ragéd ie ; 

» ceuxci la c o m m e n c č r e n t en que lque sorte pa r 

» l eur m o r t . On p e u t donne r plusieurs causes 

» de cet te c o u t u m e si générale des Romains de 

*  11 est  vrai  que  les  animaux  ιprouvent  quelquefois  des  affec
tions assez vives pour cesser de  prendre leur nourriture  ordinaire, 
et  pιrir  de  faiblesse  et  de  douleur.  Mais  il  n'y  a  pas  lŕ,  ce  nous 
semble,  le  caractθre  du  suicide  qui  est  la  dιlibιration  rιflιchie 
entre  la  vie  et  la mort. 
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» se d o n n e r la morj: ; le p rogrčs de la secte s toď

» q u e qu i y encouragea i t ; l ' é tabl issement des 

» t r iomphes et de l 'esclavage qu i firent pense r ŕ 

» p lus ieurs g rands h o m m e s qu ' i l ne fallait pas 

» survivre ŕ u n e défai te; l 'avantage q u e les a c 

» cusés avaient de se d o n n e r la mor t , p lu tô t q u e 

» de subi r u n j u g e m e n t par lequel leur m é m o i r e 

» devait ę t re flétrie, e t leurs b iens confisqués ; 

» u n e espčce de po in t d ' h o n n e u r p lus ra ison

» nab le p e u t  ę t r e q u e celui qui .nous p o r t e ŕ 

» égorger u n ami p o u r un geste ou u n e p a r o l e ; 

» enfin u n e g rande commodi t é p o u r l 'héro ďsme, 

» chacun faisant finir la pičce qu'i l jouai t dans 

» le m o n d e ŕ l 'endroi t oů il voulai t . On p o u r r a i t 

» a jouter u n e grande facilité dans l 'exécution ; 

» l 'âme, t o u t occupée de l 'action qu 'e l le va faire, 

)> du mot i f q u i la d é t e r m i n e , du péril qu 'e l le va 

» éviter, ne voit pas p r o p r e m e n t la m o r t , pa rce 

» q u e la passion fait sent i r et jamais voir . L ' a 

» m o u r  p r o p r e , l ' amour de no t r e conservat ion 

» se t ransforme en t an t de man ič res , et agi t p a r 

» des pr incipes si cont ra i res , qu ' i l nous po r t e ŕ 

» sacrifier n o t r e ę t re p o u r l 'amouf de n o t r e ę t r e ; 

» et tel est le cas q u e n o u s faisons de n o u s  m ę m e , 

» q u e n o u s consen tons ŕ cesser de vivre, pa r u n 

» ins t inc t n a t u r e l et obscur qu i fait q u e n o u s 

» nous a imons plus que no t r e vie m ę m e . 11 est 

» cer ta in q u e les h o m m e s sont devenus m o i n s 
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» l ibres , mo ins c o u r a g e u x , moins por tés aux 

» grandes ent repr ises qu' i ls n ' é ta ien t , lorsque 

» pa r cet te puissance qu 'on prena i t sur soimęme, 

» on pouva i t ŕ tous ins tans échappe r ŕ tou te 

» au t r e puissance *. » 

Néanmoins les anciens eux męmes r é p r o u 

vaient ceux qu i se d o n n a i e n t la m o r t follement 

et sans nécessi té . Ŕristote dans sa Morale déclare 

celui qu i se t ue coupable envers lu i męme et 

la société **. Mais il est un suicide u n i q u e dans 

l 'histoire et qu i a tou te l ' i r réprochable majesté 

d 'un carac tčre fidčle ŕ l u i  m ę m e . Caton était 

c o m m e le symbole vivant de la vieille R o m e , et 

sa vie fut u n comba t perpétuel con t re César, no

va t eu r conqué ran t et despote . Quand il s'agit d e 

juge r les compl ices de Catilina, César les a pres

q u e sauvés par son é loquence ; il a ébran lé le sé

n a t , engagé Silanus ŕ se r é t r a c t e r ; Caton opine 

p o u r la mor t , demande éne rg iquemen t lesuppl ice 

des conspi ra teurs , et César a peine ŕ se dé robe r 

aux fureurs des chevaliers en sor tant du temple 

oů se tenait le sénat. Cependant il est n o m m é 

consul avec B ibu lus , mais il a glacé d'effroi son 

collčgue, qu i se renferme chez lui. Caton seul lui 

résiste et se laisse mener en pr i son . César, victo

* Considérations sur les Causes de la Grandeur des Romains 
chap.  12. 

** Lib.  v,  chap.  11. 
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r ieux dans les Gaules , t r i o m p h e de q u e l q u e s peu

plades a l lemandes, et fait déc ré te r pa r le séna t 

des sacrifices et des act ions de grâces . Caton s'é

crie qu' i l faudrai t le l ivrer aux G e r m a i n s . César 

passe le Rub icon , m a r c h e s u r R o m e . Alors dans 

la confusion généra le , tandis q u e P o m p é e , p e r 

sonnage fastueux et méd ioc re q u i n 'avai t su r ien 

prévoi r et ne sut r ien d é f e n d r e , avoue son i n 

cur ie , et reconnaî t les p rophé t i e s de Caton, celui

ci, tou jours grave et t r a n q u i l l e , laissant c ro î t re 

sa b a r b e , p o r t a n t dans son c ś u r e t sur ses vęte

m e n s le deui l de la l i b e r t é , c o n t i n u e de p r ę t e r 

l ' au tor i té de ses conseils ŕ u n e cause q u i se p e r 

dai t en dése r t an t le Capi tule . Aprčs Pharsa le , il 

passe en Afr ique ; César v ic tor ieux l'y s u i t , il va 

p r e n d r e Caton Il n e le p r e n d r a pas ; Caton a 

son épée , et saura m e t t r e e n t r e lui et l ' insolente 

c lémence de César un t o m b e a u vo lon ta i re . Il est 

enfermé dans U t i q u e ; il l i tP la ton p o u r se d is t ra i re 

et non p o u r s 'encourager , car si Ca ton a résolu 

de se tue r , c'est en ver tu de l u i męme , et non pas 

en ver tu de Pla ton : enfin l ' instant a r r i v é , a p r č s 

avoi r fait e m b a r q u e r tous les siens, et le messa 

ger revenu deux fois des b o r d s de la mer , il p r e n d 

son épée , se pe rce , se déch i re e t s 'achčve : il n e 

pér i t pas seul ; Rome l ibre disparaî t avec l u i , et 

dans le suicide de C a t o n , dans cet te ac t ion si 

majes tueuse et si p u r e , c'est la l iber té an t ique 
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el lemęme qui succombe , se frappe et se déchire 

les entrai l les . 

Les Mémoires du vale t dechambre de l 'em

pe reu r nous a p p r e n n e n t q u e , en 1814, N a p o 

léon ŕ Fonta inebleau essaya de se donne r la 

m o r t . Il avala du p o i s o n ; on le s e c o u r u t , il ne 

m o u r u t pas. Il ne devait pas m o u r i r ainsi. E u s 

siezvous voulu q u e Napoléon finît c o m m e un 

sous l ieu tenant a m o u r e u x , ou comme u n b a n 

qu ie r ru iné? Non , il devait vivre et r e p a r a î t r e , 

r égner encore u n e h e u r e , aller se t r o m p e r ŕ 

Water loo , qu i fut, quo i qu 'on en ait d i t , u n e hé 

ro ďque et amčre disgrâce nonseu lemen t p o u r 

la gloire de nos a rmes , mais p o u r les idées l ibé

rales ; il devait de la chu te de Wate r loo r e tou r 

ner sur u n au t re r o c h e r , et lŕ ne s ' appar tenant 

p lus ŕ luimęme, mais au monde , ŕ la pos t é r i t é , 

m o u r a n t sous les coups de la maladie et de l 'An

gle ter re , le n o m de la France sur la b o u c h e , réser

ver aux sičcles ŕ venir la plus magnif ique épopée 

des t emps m o d e r n e s ; voilŕ qu i vaut mieux q u ' u n 

suicide. 

Je ne sais, mais l 'action de se d o n n e r la m o r t 

a p e r d u de sa digni té chez les modernes . Se tuer 

est ŕ nos yeux u n e disgrâce, u n e infériorité, u n 

désavantage ; c'est r enonce r ŕ la parole . Que de 

gens se sont tués t rop tôt , q u i , s'ils eussent pa

t ienté que lque p e u , eussent encore servi leur 
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gloire et leur pays! Mais q u e d i rons nous de ces 

lâches suicides don t W e r t h e r est la poé t ique ? 

On pouvai t ŕ t ou te force au c o m m e n c e m e n t d u 

sičcle, au sor t i r des convulsions de la r é p u b l i 

q u e , ép rouver cet te vague l angueu r des passions 

qu i dévorai t , ŕ l 'exemple de René , ceux qu i n ' a l 

la ient pas s 'é tourdir au b ivouac de nos vic toi res ; 

mais au jourd 'hu i , au mil ieu de la vie p u b l i q u e 

q u i nous a t tend et nous r éc lame , le suicide d 'a

m o u r serait p o u r u n j e u n e h o m m e u n e i m p a r 

donnab l e lâcheté . Ayons des passions : bien ! mais 

ŕ t ravers leurs orages songeons ŕ la pa t r i e et ne 

m o u r o n s q u e p o u r el le . 

C'est d o n c aux m ś u r s q u e la législation doi t 

a b a n d o n n e r le j u g e m e n t du suicide ; cet te ac t ion 

d ' une mora l i t é si variable et si dél icate échappe 

ŕ sa j u r i d i c t i o n et ŕ sa gross ičre analyse. 

La pénal i té n 'est au t r e chose q u e la mora l i t é 

sociale en p r a t i q u e ; elle redresse , ins t ru i t , a m é 

l iore le c o u p a b l e , et les au t r e s qu i , t émoins de 

la f a u t e , assistent ŕ l 'expiat ion. Le c h â t i m e n t 

n 'es t q u ' u n moyen , et n 'est pas la pénal i té m ę m e ; 

la société est b ien obl igée de m u l c t e r celui q u i a 

fai l l i , mais elle ne p u n i t pas p o u r p u n i r ; elle 

p u n i t p o u r amél io re r . Les pe ines ne sont d o n c 

q u e des formes et des moyens t rans i to i res ; p a r 

courezen t ou t e l 'échelle, la pr ison, les b a g n e s , 

l ' infamie, la m o r t ; vous reconna î t rez q u e ces 
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accidens si du r s e t si âpres ne sont q u e les i n 

s t rumens var iables et perfectibles de la pénali té 

m ę m e qu i doi t toujours m a r c h e r au męme b u t 

pa r des voies tou jours progressives. Aussi le droi t 

pénal doi t ę t re soumis ŕ des révolut ions bienfai

santes , légit imer ŕ chaque ins tan t ses prescr ip

t ions et ses rčgles, pa r l eur conformité avec les 

faits observés dans l 'homme et dans la société. 

On conçoi t q u e , dans la p ra t i que des lois et des 

t ransact ions civiles, on s'en r eme t t e quelquefois 

ŕ l 'usage, ŕ l 'autor i té d u t emps , au respect de 

l 'ant iqui té . L ' h o m m e vénčre volontiers ce qu'i l 

t rouve é tab l i , et il est aussi enclin ŕ la paresse 

q u ' a u désir d ' innover . Mais quand il doi t infliger 

des correc t ions et des peines , le législateur est 

c o n d a m n é ŕ u n examen perpé tue l de leur c o n 

venance ; il ne lui suffit pas d'avoir eu raison 

hier , il doit avoir raison au jourd 'hu i et sur tous 

les points : aussi, dans le droi t pénal , l 'autori té 

d u t emps et de l 'histoire n'est rien sans la sanc

t ion de la phi losophie , qu i , ŕ t ou te heure , vigi

lante , infat igable, doit reviser et perfect ionner 

son ouvrage . 

Si la pénal i té a p o u r b u t d ' instruire et d 'amé

liorer les hommes , elle doit ętre nécessairement 

tempora i re , rémissible et réparab le . Lui forger 

u n e é terni té , c'est n ier les condi t ions męmes d e 

l 'humani té . Quand u n e société m a r q u e un homme 
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d 'une flétrissure indélébile , elle lui déclare par le 

b o u r r e a u qu'el le ne reconnaî t ra plus son repent i r , 

puisqu' i l est dégradé du rang d ' homme , et qu ' i l 

va disparaî t re p o u r toujours dans le pecus des 

bagnes . Comment les victimes st igmatisées r é 

pondent e l les ŕ la société*? pa r u n e immora l i té 

p lus profonde encore . Tou te na t ion qui d é s 

h o n o r e ses lois pa r la marque ne doi t pas r e m e t 

t re de s'en pu rge r m ę m e au lendemain . L ' h u m a 

ni té , comme le pauv re , n'a pas le t emps d ' a t t endre . 

La pe ine de mor t a des inconvén iens ; le p lus 

g rand est de supp r imer u n h o m m e , ce q u i l 'em

pęche de se corr iger . Mais elle a d'assez beaux 

côtés. Elle appel le l 'homme ŕ l 'énergie , ŕ la force ; 

elle exalte ses facultés, et ne le flétrit pas. Q u a n d 

la société d e m a n d e ŕ u n h o m m e q u i a commis u n 

c r ime , de m o u r i r p o u r l 'expier, le coupable en 

m o u r a n t n o b l e m e n t a r rache p r e s q u e no t r e admi

ra t ion ; car p a r t o u t oů l 'humani té sent la force, 

elle se reconnaî t et s 'estime. La pe ine de m o r t ne 

saura i t ę t re pou r nous u n texte de déclamat ions ; 

il faut r econna î t re q u e le genre huma in l'a cont i 

nue l l emen t app l iquée sans r emords , q u e dans des 

époques de discordes et de révolut ions pol i t iques , 

dans cet te a rčne oů chacun combat et disparaî t ŕ 

son t o u r , la m o r t légale peu t moissonner les h o m 

m e s , mais au moins ne les avilit pas . Ainsi dans 

nos de rn ie r s t roub les r évo lu t ionna i r e s , nous 
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avons vu tout u n p e u p l e faisant ent rer la m o r t 

v iolente dans les chances ordinaires de chaque 

jou r , et m o u r a n t avec u n e facilité tou te française. 

Toutefois il n'est pas moins vrai q u e la peine 

de m o r t , t r o p t rag ique de sa na tu re et pas assez 

ph i lo soph ique , doi t suivre les progrčs de la civi

lisation, et q u e , selon toutes les vraisemblances 

mora les et h i s tor iques , elle disparaî t ra n a t u r e l 

lement , c o m m e u n de rn ie r hommage r e n d u ŕ la 

char i t é du genre huma in . 

La législation n 'a pas assez de la pénal i té pou r 

ę t r e vé r i t ab lement l ' inst i tutr ice de la société. A 

l 'act ion des peines elle doit jo indre l 'attrait et 

l 'a iguil lon des r écompenses ; et Bentham a p a r 

fai tement vu ce po in t impor t an t . Mais dire avec 

lui q u e la législation doit ę t re r émunéra to i r e en 

m ę m e temps q u e pénale ne fourni t pas de grandes 

lumičres p o u r t rouver les inst i tut ions convena 

bles . Donnez au législateur un peuple ayant u n e 

foi c o m m u n e , des m ś u r s pub l iques , u n e vie so

l idaire , u n e poésie nat ionale et populai re qu i 

en découlera , les récompenses seront faciles ŕ 

décerner . Mais dans ces époques de schisme et 

de lu t t e , d 'égoďsme et d ' i ronie , de grandes jalou

sies et de pet i tes ambi t ions , vous pour rez t rouver 

la législation rémunéra to i re t rčs légi t ime, mais 

p resque impra t icab le . 

L'histoire nous fournit un bel exemple de r é 
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compense décernée pa r la législation. Lŕ se réa

lise tou t ce q u e j ' a i demandé : pa t r io t i sme, sen

t imens c o m m u n s , sympathies sociales. Dans la 

p remič re année de la gue r re d u P é l o p o n č s e , P é r i 

clčs voulu t h o n o r e r les mor t s p o u r encourage r 

les vivans. Athčnes , suivant les anc iennes cou

tumes , célébra les funérailles des ci toyens q u i 

avaient péri dans la gue r re . « Voici ce qu i s 'ob

» servait dans cet te solenni té . Trois jours avan t 

» les obsčques on élčve u n pavil lon oů sont d é 

» posés les os des mor t s , et chacun p e u t a p p o r t e r 

» ŕ son gré des offrandes au m o r t qu i lui a p p a r 

» t ient . Au m o m e n t du t ranspor t sont amenés 

» sur des chars des cercueils de cyprčs , u n p o u r 

» chaque t r ibu , dans lequel sont renfermés les 

» os de ses m o r t s . On po r t e en m ę m e t emps un 

» lit vide dressé p o u r les mor t s qu 'on n'a pu 

» r e t rouve r q u a n d on a recueilli les corps . Les 

» c i toyens et les é t rangers peuven t , s'ils le dési

» ren t , faire par t ie du c o r t č g e ; les pa ren tes sont 

» aup rč s d u cercuei l et poussent des gémisse

» mens . Les os sont déposés dans un m o n u m e n t 

» publ ic élevé dans le pr incipal faubourg de la 

» c i té . . . . Q u a n d les m o r t s sont couver ts de t e r r e , 

M u n o ra t eu r choisi par la r épub l ique , h o m m e 

» dis t ingué pa r ses ta lens et ses digni tés , p r o 

» nonce l'éloge q u e mér i te leur va leur . » Ici se 

développe dans Thucydide le plus magnif ique 
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* Thucydide,  liv.  2,  trad.  de  Lιvesque, 

discours qu i soit jamais sorti de la b o u c h e d 'un 

h o m m e par lan t au nom de sa patr ie pou r célébrer 

la mémoi r e de ceux qu i sont mor t s p o u r elle. 

Pér ic lčs je t te u n regard sur tou te l 'histoire d'A

t h č n e s ; il po r t e aux cieux la gloire de sa r é p u 

b l ique qu'i l appelle l'école de la Grèce. On dirait 

que par u n secret p ressen t iment il lui fait comme 

u n e majestueuse oraison funčbre , que lques a n 

nées avant qu'elle succombe ; et il t e rmine sa 

ha rangue par ces simples et graves paroles : 

« J'ai rempli la loi et j ' a i dit t ou t ce que j e 

» croyais ut i le de vous faire en tendre . Nos i l lus 

» t rčs m o r t s sont ensevelis , et dčs ce j o u r leurs 

» enfans seront élevés aux frais de la r épub l ique 

» jusqu 'ŕ l'âge qu i leur permet t ra de la servir. 

» C'est u n e cou ronne q u e décerne la pa t r ie , c o u 

» r o n n e ut i le ŕ ceux qu i ne sont plus ainsi qu 'ŕ 

» ceux qu i nous res ten t , et que l'on voudra 

» mér i t e r dans de semblables combats : oů 

» les p lus belles récompenses sont offertes ŕ la 

>» v e r t u , lŕ se t rouven t les meil leurs ci toyens. 

» Payez u n t r ibu t de larmes aux mor t s qu i vous 

» appa r t i ennen t , et re t i rezvous *. » 

Périclčs avait raison ; pou r glorifier d ignement 

un élan nat ional , c'est sur la tombe des mor t s 

qu'il faut aller mul t ipl ier les marques de la recon
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naissance de la pa t r ie ; et loin de songer ŕ sa t is 

faire la vani té des vivans , c'est la mémoi r e de 

ceux qui ne sont p lus qu' i l faut suivre et h o n o r e r 

pa r u n c u l t e rel igieux et pa r u n e inépuisable p ié té . 

La religion ca tho l ique a tou jours eu le génie 

des grands spectacles. Un p a p e devait c o u r o n n e r 

le Tasse. Bossuet a célébré les g rands capi ta ines 

de son sičcle au mil ieu d 'une cour s incč rement 

religieuse, en face d'un roi q u e l 'histoire a m a r q u é 

d 'une ineffaçable g r a n d e u r . Mais n 'y a u r a  t  i l 

jamais d 'oraison funčbre p o u r le peup le? No t r e 

révolu t ion a eu l ' inst inct des c o m m é m o r a t i o n s 

popu la i r e s ; mais elle n ' e u t q u e le t emps d ' imi ter 

ŕ la hâ te les Grecs et les R o m a i n s ; c'est ŕ n o u s 

ŕ t i re r de nos m ś u r s des solenni tés qu i n o u s a p 

pa r t i ennen t . 

J e ne saura i s qu i t t e r la législation péna le sans 

rappe le r le souvenir d 'un h o m m e ŕ q u i n o u s 

devons ce q u e nous avons au jourd 'hu i de l iber té 

d 'espri t , de d o u c e u r de m ś u r s e t de sen t imens . 

U n j o u r , dans le sičcle de rn ie r , la foule se r a s 

sembla i t ŕ Par is sur les pas de Vol ta i re . Qu 'es t 

ce donc? d e m a n d a q u e l q u ' u n . C'est le défenseur 

des Calas, r épond i t u n e b o n n e femme. Vol ta i re 

l ' entendi t , e t cet éloge du peup le fit ba t t r e le 

c ś u r d u chan t re de Bru tus , de Mérope et de 

Tancrčde . C'était la r écompense de son dévoű

m e n t ŕ la cause de l ' h u m a n i t é ; car enfin p o u r 
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* Olympie,  1764. 

l 'historien de Charles XII et de Louis XIV, p o u r 

l 'homme qui popular isa i t en France Locke et 

Newton, qui faisait du théâ t re u n e arčne p h i l o 

soph ique , c'était un sacrifice q u e de d o n n e r son 

t emps ŕ débrou i l l e r des procčs , de s 'occuper du 

chevalier de Labar re , d 'Etal londe et du comte de 

Morang iez ; mais Vol ta i re , qu i a imai t avec p a s 

sion l ' humani té et la gloire, se m o n t r a i t pa r tou t 

oů il pouvai t servir l 'une et acquér i r l 'autre. 

L 'humani t é étai t out ragée pa r la législat ion; il 

en défendit les droi ts sans re lâche , et sous tou tes 

les fo rmes ; requę tes , mémoires , pamphle t s , il 

n ' épargna r ien . Il commenta Beccaria qu i n 'é tai t 

au fond q u e son élčve ; il rempli t le b a r r e a u de 

ses disciples, suscita Servan, Dupa ty , et, ra l l iant 

ŕ lui tout ce qu'il y avait d 'âmes honnę te s et a r 

dentes , il bat t i t en ru ines u n e législation qui avait 

p o u r doc t r ine la t o r t u r e et la roue . Défendre 

l ' humani té , voilŕ le cri de Vo l t a i r e ; vers la fin de 

sa vie il écrivait ces vers é l o q u e n s : 

Hιlas ! tous les humains  ont  besoin  de  clιmence ; 
Si  Dieu  n'ouvrait  ses bras  qu'ŕ  la  seule  innocence, 
Qui viendrait  dans  ce  temple  encenser  les  autels ? 
Dieu  fit  du  repentir  la vertu des  mortels. 
Ce juge  paternel  voit  du  haut  de  son  trτne 
La  terre trop  coupable,  et  sa  bontι  pardonne*. 

Il est t emps de revenir ŕ des sent imens plus 
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r e spec tueux pour la mémoi re de Voltai re . Les 

au t res peuples savent mieux q u e n o u s défendre 

leurs grands hommes . Ainsi Leibni tz , qu i a c o n 

st i tué l 'esprit a l lemand, qu i le p r emie r l'a mis en 

r a p p o r t avec l 'Europe , est toujours resté le d ieu 

de l 'Allemagne, et les p rogrčs accompl is ap rčs 

lui n 'on t fait q u e recu le r dans l ' imagination des 

peuples la distance qu i le sépare de ses s u c c e s 

seurs . Vol ta i re a fait p o u r la F rance ce q u e 

Leibni tz a fait p o u r l 'Al lemagne; pendan t t rois 

qua r t s de sičcle il a représenté son pays , p u i s 

sant ŕ la manič re de L u t h e r et de N a p o l é o n ; il 

est dest iné ŕ survivre ŕ b ien des gloires, et j e 

plains ceux qu i se sont oubl iés jusqu 'ŕ laisser 

t o m b e r des paroles dédaigneuses su r le génie d e 

cet h o m m e . 

Source BIU Cujas



LIVRE  TROISIΘME. 

L'HISTOIRE. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

Rome. 

Un art is te conçoit son śuvre : c'est alors qu'i l 

est v ra iment h e u r e u x et con ten t , car il ręve u n e 

exécut ion aussi p u r e q u e l'idée m ę m e . Un c i 

toyen, dans u n e c i rconstance décisive de l 'his

toire de son pays, conçoi t u n e grande a c t i o n , 

et son âme s'en applaudi t . Mais ni le citoyen ni 

le poč te ne p o u r r o n t a r racher de la faiblesse de 

no t r e n a t u r e , de ses passions et de ses l a n 

gueurs , q u e l q u e chose d ' i r réprochable , et l'idéal 

de la ve r tu est aussi imprat icable q u e l'idéal du 

génie. 

L 'humani t é n 'est pas mieux pa r tagée ; si nous 

avons r econnu le mal dans l 'homme et dans la 

na tu r e , nous le r e t rouvons dans l 'histoire, oů il 
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altčre les plus nobles concept ions , les fait dévier 

de leurs pr incipes , les c o r r o m p t dans leur cou r s , 

oů il donne de sa présence u n e tr is te ce r t i tude 

et mon t r e qu' i l n 'est ni une h y p o t h č s e de la p h i 

losophie ni une il lusion de t e m p é r a m e n t m é l a n 

col ique. 

Le x v n i e sičcle a invectivé cont re le passé, et 

l 'école de Vol ta i re , si u t i le et si féconde, a é té 

entra înée ŕ frie voir souven t dans l 'histoire q u ' u n e 

décept ion de l ' human i t é . Nous ne saur ions t o m 

be r au jourd 'hu i dans cet te p réoccupa t ion a lors 

si na ture l le . 

A cet te accusat ion con t r e le passé on a voulu 

oppose r de nos jou r s u n e apologie c o m p l č t e , 

voi r clans l 'histoire la réalisation en t ič re des idées 

de l 'humani té , et t rouver légit imes tous les faits 

accompl is . Je me sépare ouve r t emen t de cet o p 

t imisme h i s t o r i q u e , et j e ne saurais t rans iger 

avec lui . Sans d o u t e , dans toutes les en t repr i ses 

d e l 'humani té il y a l ' intention du bien ; mais le 

résu l ta t ne cor respond jamais en t i č rement ŕ la 

pensée . Si l 'histoire était la r ep roduc t ion c o m 

plčte de ce qui doit ę t re , de la phi losophie , d 'oů 

v iendra i t donc cet te succession de chutes et d e 

p rogrčs? d 'oů v iendra ien t les révolut ions? que l le 

serai t la raison de ces éclipses de la véri té et du 

bon d ro i t ? p o u r q u o i ces immola t ions de tyrans , et 

pou rquo i les réveils de la l iber té? Non , l 'histoire 
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n'est pas un mi ro i r sans tache oů l 'homme puisse 

refléter p u r e m e n t son i m a g e ; elle est le dévelop

p emen t progressif, mais al téré, de l ' human i t é ; la 

représenta t ion successive, imparfai te et t r onquée 

de n o t r e na tu re \ 

N o u s ne saur ions n o n plus la c o m p r e n d r e 

qu ' en ve r tu de n o u s  m ę m e s , de no t re sičcle e t 

de no t r e foi : non qu'i l faille imposer au passé 

des rčgles à priori, des formules don t la l a rgeur 

a p p a r e n t e devient toute mesquine q u a n d on veu t 

y encadrer la réali té ; mais il est impossible d'a

b o r d e r et d 'observer l 'histoire sans u n c ś u r 

d ' h o m m e , sans cette inévitable part ia l i té q u i 

seule donne ŕ no t r e est ime son prix et sa valeur . 

On p o u r r a l 'écrire d 'une p lume p i t toresque , y 

semer les por t ra i t s , y dérouler les desc r ip t ions ; 

mais q u e toujours l ' homme se fasse reconnaî t re 

dans l 'artiste ; q u e toujours la na tu r e h u m a i n e 

soit en j e u et en saillie, et la phi losophie en 

tęte p o u r absoudre ou p o u r condamner . Loin 

de nous reposer dans l 'optimisme h is tor ique en 

*  J'ai dιjŕ,  dans la  thιorie du droit positif  ( Introduction à l'His-
toire du Droit,  chap.  3), observι ce mιlange  de bien  et  de mal qui 
constituel'histoire  : « A la philosophie s'est associιe l'histoire,  tan
tτt  pour  l'exprimer,  tantτt  aussi  pour  lui  mentir.  »  M. Gans, dans 
le Jahrbiicher fur wissenschaftliche Kritik,  qui se publie  ŕ Berlin, 
en examinant  mon  livre  avec  autant  de bienveillance  que  de  pro
fondeur,  m'a  opposι  un  optimisme  qui  est  la  consιquence  natu
relle  delŕ  philosophie  de  son  ιcole;  mais j'avoue  que  ce  savant 
critique  ne  m'a  pas  ιbranlι. 
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regardan t les sičcles écoulés, d e m a n d o n s tou jour s 

ŕ l 'histoire plus qu'el le ne nous aura f o u r n i ; 

c'est la destinée de l ' homme de ne pouvo i r se 

con ten te r j amais ; glorieuse i nqu ié tude , inépu i 

sable exigence qui le fait roi du m o n d e . Dans 

sa course de tous les j o u r s , le génie de l ' hu 

man i t é ressemble ŕ ce Juif m a r q u é d 'une e m 

pre in te fatale, qu i ne saurait s 'arręter nul le par t , 

p o u r lequel il n'y a pas de repos , du mo ins pas 

ic i bas . 

L 'his toire est infinie, et l 'on r i sque de s'y éga

r e r q u a n d on ne s'y o r ien te pas ; or p réc i sément 

dans le b u t q u e nous poursu ivons de t r o u v e r la 

justification h i s to r ique des p rogrčs de la l iber té 

h u m a i n e et de la sociabil i té d a n s ses dro i t s les 

p lus c h e r s , il est ra i sonnable d'aller d ro i t ŕ 

l 'Europe oů s'est accompl ie l ' émancipa t ion de 

l ' h o m m e , et d 'omet t re l 'Orient qu i en a caché 

dans ses t emples la mystér ieuse enfance. Mais 

voici que lque chose de p lus h e u r e u x encore : 

dans le L a t i u m , dans u n coin de l 'Italie s'élčve 

u n e ville qu i réfléchit ŕ t ravers mille t rad i t ions 

al térées et lointaines les dern ič res insp i ra t ions 

du génie or ienta l , qu i par t ic ipe moins ind i rec 

t emen t de la Grčce , et qu i c e p e n d a n t or ig ina le 

et indigčne forme ent re les p remie r s âges du 

m o n d e et les t emps mode rnes u n lien, u n cen t re , 

une solidari té préc ieuse . 
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Sur le m o n t Palat in s'est rencont rée une t roupe 

de Pélasges et d 'Aborigčnes qui les p remiers sup

p o r t e n t dans l l i i s toî re la responsabil i té du nom 

de Romains . Ils se sont abouchés avec d 'autres 

hab i t ans ŕ m ś u r s rudes et s imples, avec les Sa

b i n s ; réunis ŕ e u x , ils s 'adjoignent encore d 'au

tres h o m m e s d 'une civilisation p lus avancée , 

que lques fragmens d 'un peuple qui occupe déjŕ 

dans l 'histoire une grande place, des E t rusques . 

Pélasges, Abor igčnes , É t rusques et Sabins, vous 

ętes ici convoqués p o u r composer u n peuple 

u n i q u e dans l 'histoire, qu i ne p r e n d r a aucun de 

vos n o m s , mais celui de Romain , et saura le 

d o n n e r au m o n d e : 

Hanc  olim  vcteres  vitam  coluęrc  Sabini; 
Hanc  Rcmus  et  frater  : sic  fortis Etruria  crevit  : 
Scilicet  et  rerum  facta  est  pulchcrruna  Roma, 
Septemque  una  sibi  rauru  circumdedit  arces  *. 

Elorus est p lus explicite encore sur la tr iple 

or igine de Rome : Quippe cům populus romanus 

Etruscos, Latinos, Sabinosque miscuerit, et unum 

ex omnibus sanguinem ducat, corpus fecit ex 

membris, et ex omnibus unus est. ( Lib . 111, 

c.  X V I I I  * * . ) 

* Géorgie,  lib.  2,  vers.  532,  etc. — Voy.  notre  analyse  de  Nie
buhr,  et  les  conjectures  ιmises  sur  le sens  historique  de  ces vers 
de  Virgile. 

**  Cette phrase de  Cicιron dans  sa République  (2°  liv.,chap. 7), 
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Rome n'a pas commencé par une monarch ie 

t empérée , comme ]'ont écri t que lquesuns * : 

les nat ions ne débu t en t pas pa r des t ransact ions , 

e t les premiers fondemens de R o m e o n t é té posés 

pa r u n e aristocratie h é r o ď q u e . Le pa t r ic ia t de 

l 'É t rur ie se dis t ingue déjŕ de la civilisation asia

t ique , car le L u c u m o n é t ru sque réuni t le doub le 

caractčre du p r ę t r e or ienta l et du guerrier**. Le 

pa t r ic ia t romain offre encore un p rogrčs n o u 

veau ; p lus déc idément pol i t ique , il soumet la 

rel igion ŕ l 'Etat, et se séparant toutŕfait de la 

théocra t ie , const i tue u n e élite de c i toyens, pčres 

e t fondateurs de la patr ie , patres, sous la d i r ec 

t ion de chefs élus pa r eux , qu i les p rés iden t 

q u a n d ils dé l ibčrent , les m č n e n t au c o m b a t , e t 

r e n d e n t a rb i t r a i r emen t u n e assez grossičre j u s 

t ice , reges. Le m ę m e patr ic ien p e u t ę t re roi , gé

néra l d 'a rmée et pontife . Cette s imul tané i té de 

n'est  pas moins  claire  : «  Populumque  et  suo  et  Tatii  nomine, 
»  et  Lucumonis  qui  Romuli  socius  in  Sabino  praelio  occiderat,  in 
»  tribus  trθs  curiasque  triginta  descripserat  » 

* « Quo  facto  primum  vidit  judicavitque  ( Romulus  ),  idem 
»  quod  Spartre  Lycurgus  paulo  anfe  viderat,  singulari  imperio  et 
»  potestate  regia  tům  meliůs  gubernari  et  rιgi  civitatcs,  si  esset 
»  optimi  cujusque  ad  il la m vim  dominationis  adjuncta  autoritas.» 
De Rep.,  lib.  2,  cap. 9.  — Ainsi,  Cicιron  attribue  ŕ  Romulus  des 
idιes de  balance  de pouvoirs. 

** Voyez  sur  ce  point  notre analyse  des Étrusques,  par  Otfried 
Millier ; voyez  aussi  la  Symbolique  de Creuzer,  Nieburh  dans  sou 
premier  volume,  et  Micali. 
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* Mneid.,  lib.  vi. 

fonctions et de charges se cont inue jusqu 'aux 

derniers t emps de la r épub l ique . César fut n o m m é 

g rand p rę t r e , et ce n 'é tai t p robab lemen t pas ŕ 

cause de la régulari té de sa condui te . Cicéron 

étai t p lus jaloux de sa campagne de Cilicie que 

de ses mei l leurs discours . Il y avait chez ces 

h o m m e s un besoin immense de réun i r les gloires 

les plus diverses ; l ' individualité moderne est un 

p e u mesqu ine si on la compare ŕ de pareilles 

puissances. 

Si Rome n 'eűt été q u ' u n e aris tocrat ie , elle eű t 

doublé l 'Étrur ie , et dans l 'histoire il n'y a pas de 

doub lu re . A u t o u r des trois collines oů campaient 

les p remiers Romains , étai t r épandue une p o p u 

lat ion latine ŕ laquelle les trois premičres t r ibus 

firent la gue r re . Victorieuses, elles la poussčrent 

dans leur p r o p r e enceinte , dans ce pet i t village 

qu i avait les destinées du monde , et les g roupč

ren t ensuite sur d 'autres collines. Ancus est le 

premier chef qu i ait travaillé puissamment ŕ r e 

c ru te r les Lat ins . 

Quem juxta  sequitur jactantior Ancus 
Nunc quoque jam  nimium gaudcns popularibus auris *. 

Tarqu in l 'Ancien et su r tou t Servius Tullius 

cons t i tučrent ce t te seconde part ie de Romc,_/>/e&> 
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in triginta tribus redacta; e t voilŕ la c o m m u n e 

romaine toutŕfait h u m b l e et faible, en t r e l 'es

clavage et l ' indépendance , enrô lée sous les e n 

seignes de la noblesse , et n 'exis tant enco re q u e 

sous son bon plaisir. Cependan t les chefs de l 'a

r is tocrat ie s 'égarčrent ŕ oppr imer leurs égaux ; 

mais Ta rqu in le S u p e r b e échoua dans cet te folie, 

et fut bann i lui et les s iens , gens Tarquinia. 

C'est l 'expulsion d 'un h o m m e , d 'un t y r a n , 

mais non pas u n e révolut ion ; j ' en t r o u v e la 

p reuve dans le consulat annue l r emp laçan t la 

royau té viagčre , et qu i n ' appor t e ŕ la chose r o 

maine aucun changement essentiel. Mais les p a 

tr iciens n 'on t chassé u n oppresseur q u e p o u r le 

devenir eux męmes , et visŕvis de la c o m m u n e 

l eu r condu i te est aussi aveugle q u e celle de Tar 

qu in visŕvis d'eux. Ils ne font des ter res q u e 

des répar t i t ions in iques , cha rgen t les p lébéiens 

de de t tes , et ne veu len t leur c o m m u n i q u e r a u 

cuns droi ts civils. La c o m m u n e développe a lors 

u n e fermeté modes te , et c o m m e n c e avec ca lme 

u n e lu t te longue et furieuse. Elle n ' i ra pas c o m m e 

les esclaves de Sa in t Domingue por te r le fer e t 

la flamme aux habi ta t ions de ses oppresseurs ; 

non . Méconnue dans ses dro i t s , elle se re t i re , elle 

fait scission, elle va camper su r le M o n t  S a c r é : 

secedit Le sénat est effrayé ; il envoie cour i r 

aprčs ; Ménénius se charge de con te r aux p l é 
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béiens la fable des m e m b r e s et de l 'estomac : on 

connaî t la ch ron ique ; enfin, aprčs plusieurs pour

par le r s , il d e m e u r e convenu q u e la c o m m u n e 

a u r a u n officier qui lui appar t i endra et s t ipulera 

p o u r elle. Ces t r i buns n 'on t aucunes fonctions 

posi t ives ; seu lement ils s 'opposeront , ils e m p ę 

che ron t , ils ne v o u d r o n t p a s ; la superbe a r i s 

tocra t ie leur définit leurs a t t r ibu t ions dans u n 

seul mo t , veto, e t les fait souvent a t t endre sous 

le vest ibule du sénat. Mais pa t ience , ils y e n 

t r e r o n t b i en tô t en m a î t r e s , et le t r i b u n a t , si 

pe t i t ŕ son or igine, grandi ra te l lement dans la 

conscience popula i re que , lorsqu 'Auguste et T i 

bč re a r r iveront ŕ la p o u r p r e , ils s 'appel leront 

t r i b u n s *. 

Désormais la c o m m u n e marchera de conquę te 

en conquę te . Elle demande p resque en m ę m e 

t emps l'égalité des droi ts civils, l 'égalité des droi t s 

po l i t iques , des te r res et une législation écr i te . 

Voilŕ les qua t r e fondemens de la sociabilité. On 

lui accorde d 'abord des lois, ŕ condi t ion t o u t e 

fois q u e les patr ic iens les é c r i ron t ; et telle est la 

modéra t ion de la c o m m u n e roma ine , qu 'el le re

*  Si Ton avait  besoin  d'une  nouvelle  preuve  de  l'importance  du 
tribunat,  on  la  trouverait  dans  le De legibus  de  Cicιron  ( liv.  m , 
chap.  8 ), oů  il place  dans la  bouche  de son  frθre Quintus  une  vio
lente  accusation  contre cette  magistrature  populaire,  se  rιservant 
d'en  parler  luimęme  avec plus de modιration. 
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m e t p ieusement , comme des fils ŕ leur pč re , le 

soin de dresser des tables décemvirales , ce car-

men necessarium, déposi ta i re , dans sa concision 

é loquente , de la sagesse des t emps hé ro ďques et 

des p remie rs p rogrčs d 'une l iber té naissante *. 

'•  * Dans  le  cours  d'histoire  du  droit  romain  professι  dans  l'an
nιe  1829  ŕ  1830,  j'ai  consacrι  plusieurs  leηons  d'exιgθse  au  texte 
des Douze/Tables. Rien n'a semblι plus  intιressant  ŕ mes  auditeurs, 
que  de  peser  la  valeur  historique  et  littιraire  de  chaque  mot  de 
cet  inestimable  fragment  de  l'antiquitι  romaine.  J'ai  pu  puiser 
abondamment ŕ tous  les  travaux  de l'ιcole allemande,  entre  autres 
au  savant  ouvrage  de  M. Dirksen  (Uebersicht  der bisherigen Ver
suche zur Kritik und Herstellung des Textes der zwcelf Tafeln Frag
mente.  Leipsig,  1824), qui rιcapitule et critique  avec  une vιritable 
supιrioritι  toutes  les  recherches  antιrieures,  et  qui  laisse  si  loin 
derriθre  lui  l'informe  compilation  de Bouchaud, plagiaire  effrontι, 
avec lequel  la  science  franηaise  doit  repousser  toute  solidaritι. — 
J'indiquerai  en  deux  mots,  puisque  l'occasion  s'en  prιsente,  le 
plan suivi  dans  ce  cours  d'histoire  du droit  romain  : 

Le droit, dans  l'histoire,  est  le  dιveloppement  progressif  de  la 
libertι,  sous  la  loi  de  la  raison.  Il  se  dιveloppe  sous  quatre  faces 
principales  : les  mśurs,  les  lois,  la science,  les  rιvolutions.  Pour
quoi  le droit romain, au milieu des lιgislations orientales,  grecques 
et  modernes,  doit  fixer  d'abord  l'attention  de  l'historien  juriscon
sulte  : combinaison de la mιthode chronologique  et de  la  mιthode 
systιmatique;  ιtat  de  l'ιrudition;  coupd'śil  sur  les  sources, 
les historiens  et les textes de  l'antiquitι;  apprιciation  de  nouveaux 
travaux, dont  il  faut  profiter  ŕ  la  fois avec loyautι et  indιpendance. 
— Droit et institutions politiques.  Question  du  climat  posιe  Si
tuation  gιographique  de  l'Italie,  peuples  qui  la  composent  ;  ιlι
mens  dont  se  forme  le  peuple  romain.  Aristocratie  primitive  et 
hιroοque. Gentes;  3  tribus  primitives;  30  curies;  300 gentes.  Sι
nat  primitif.  Le roi,  chef  de  ses  ιgaux.  Adjonction  des  plιbιiens. 
Constitution  de  la  commune {plebs  ).  Systθme  de  Servius  Tullius 
et  des centuries. Expulsion de  la gens Tarquinia.  La lutte  s'ιtablit 
entre  la commune et  l'aristocratie.  Tribunat. Premiθre proposition 
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Elle obt ient aussitôt aprčs l'égalité des droi ts c i 

vils, con tenue tout ent ičre dans la loi a r rachée 

pa r Canuleius , de connubio*. Le t r ibuna t mil i

taire ne ta rde pas non plus ŕ lui ouvr i r la car

r ičre des magis t ra tures . 

de la loi agraire. Lιgislation ιcrite, Douze Tables.— Droit privé.  Con
jectures  sur  l'ιtat  de  famille  des  plιbιiens. Puissance  paternelle ; 
adoption ;  condition  des  femmes.  Formes  du  mariage.  Union  du 
pouvoir et  de la propriιtι, idιe fondamentale de la famille romaine. 
Thιorie  de la  tutelle.  Ingιnieux  travail  de VonLoehr. Des choses. 
Possessiones res mancipi nec mancipi.  Formes solennelles d'acquisi
tion desrM/nancf'/M.Quela  propriιtι juridique a d٦ commencer par 
ętre  exclusivement  patricienne  : il  s'ιleva  ŕ cτtι  une  propriιtι  de 
fait  qui  se  confondit peu  ŕ peu avec la premiθre, grβce aux  progrθs 
de  l'ιmancipation  politique.  Succession  testamentaire et  naturelle. 
Thιorie  des obligations.  Recherches  sur la  forme  primitive des ac
tions.—Législation écrite.  Commentaire exιgιtique  des Douze  Ta
b l e s — Civilisation générale de Rome, pendant les trois cents pre-
mières années.  Religion.  Culture  de  l'esprit.  Etat  de  la  langue. 
Premiers  monumens  de  la  littιrature.  Rapports  avec  les  autres 
peuples.  — Telles sont  les  recherches  auxquelles  je  me suis  livrι 
devant  un auditoire  dont  l'inιpuisable  attention ne  s'est pas  lassιe 
au milieu de  ces  dιtails  laborieux, quelquefois  arides  Nous  ιtions 
rιunis, ιtudians  et  professeur,  tous camarades,  par  le  seul  amour 
de  la  science,  sans  autre  rθgle qu'une  bienveillance  rιciproque  et 
fraternelle. Si ce livre tombe entre les mains de quelquesuns de mes 
anciens auditeurs, je dιsire que ces lignes leur rappellent  le charme 
que  nous  trouvions  dans ces  rιunions.  Je m'occupais  de  recueillir 
les rιsultats  de  ce  cours  pour  les  publier sous  le  titre  de Prolégo-
mènes sur l'histoire du droit romain,  suivis d'une  table  chronolo
gique  du  droit  romain, contenant  la suite des lois, des  institutions 
et  des  jurisconsultes,  ainsi  que  des  renvois  aux  sources  et  aux 
travaux  modernes ;  quand  je  fus distrait  de ce soin par  la  rιvolu
tion  de  1830. 

* Voyez  sur  ce  point  l'excellente dιmonstration de Duni, tom. 1, 
ηhap.  6. 
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Mais plusieurs années avant les Douze Tables , 

la c o m m u n e s'était a t t r i bué u n e prérogat ive 

éno rme . Dans une des crises les p lus enven i 

mées de la lut te en t re laplebs et le pa t r ic ia t , u n 

j eune h o m m e déclara dans le sénat qu ' i l fallait 

p r e n d r e pa r famine cette t o u r b e insolente et fac

t ieuse ; « elle veut du pain : ne lui en d o n n o n s 

p a s , et qu 'e l le sache ŕ que l pr ix elle p e u t n o u s 

ou t r age r . » Ce discours v ient aux oreilles d u 

p e u p l e ; on s ' ind igne , on s ' exaspčre ; il n 'y a 

plus qu 'un cri dans Rome p o u r d e m a n d e r le b a n 

n issement de Marcius . P o u r la p r emič re fois la 

c o m m u n e forme u n e assemblée popula i re ( c o 

mitia tributa), et p roscr i t un séna teur . Que l évé

n e m e n t ! voilŕ u n pa t r i c ien , u n j eune officier 

qu i a pris Cor io les , chér i du so lda t , appe lan t 

pa r leur n o m tous les vé t é r ans , l 'orgueil et l 'es

p é r a n c e de l 'ar is tocrat ie , forcé de qu i t t e r R o m e 

sous le poids de la colčre du peup le . Il pou r ra 

se v e n g e r ; mais tou jours pa r sa vivacité p é t u 

lante il a po r t é u n c o u p mor te l ŕ la puissance 

de son o r d r e : désormais ia c o m m u n e sait q u e 

le patr ic ia t n'est p lus inviolable. 

Je ne reviendra i pas sur le par tage des terres*, 

je r emarque ra i seu lement q u e ce fut de la pa r t 

* Voyez  liv.  i l ,  chap.  4,  de  la  Propriιtι. 
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*  Bacon, De Augmentis Scientiarum,  lib.  v i n ,  cap.  3,  par. 4. 

des pat r ic iens et des plébéiens les plus r iches 

u n e vraie démence cpje de refuser la jouissance 

de la propr ié té ŕ des h o m m e s don t ils avaient re 

connu l'égalité po l i t ique . 

Les formes successives de la r épub l ique r o 

ma ine furent donc l ' a r i s tocra t ie , la démocrat ie 

et la monarch ie . Ses deux in s t rumens de pu i s 

sance et de conquę te furent la guerre et le droi t . 

Bacon, en r eche rchan t la maničre don t un Etat 

p e u t s 'agrandir et recu ler ses l imi tes , a vu dans 

que l espri t Rome faisait la g u e r r e , commen t elle 

avait su peu ŕ peu tou t envahir et t ou t enve lop 

p e r , s'assimiler des h o m m e s , des famil les, des 

v i l les , Ues na t ions e n t i č r e s , en les chargean t de 

l ' honneur du droi t de c i t é ; mais elle y réussit 

su r tou t pa r les colonies qu'el le imposait aux 

peuples vaincus. Quce institutasi simul componas, 

dices profectô non Romanos se diffudisse super 

universum orbem, sed contra orbem universum 

se diffudisse super Romanos*. Ainsi il y a en t re 

R o m e et le m o n d e un tel r appo r t , q u e c'est le 

m o n d e , p o u r ainsi d i r e , qu i va che rche r Rome 

p o u r s'y i nco rpore r . 

Q u e si que lques uns n 'é taient pas encore con

vaincus q u e la gue r re n 'est pas seulement une 
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fantaisie hé ro ďque », je leur indiquera is derechef 

le spectacle de R o m e et de ses conquę tes . Or , le 

p lus difficile p o u r u n peuple , comme p o u r u n 

h o m m e , est de c o m m e n c e r et de se faire r e c o n 

na î t re . Auss i , que de t emps et de labeurs p o u r 

q u e Rome puisse pousser jusqu 'ŕ T a r e n t e , La-

cedœmonoirum opus **, et se r encon t re p o u r la 

p remič re fois avec le génie g r e c , personnif ié 

dans P y r r h u s ! Les Tarent ins étaient des e n f a n s ; 

ils ignora ient oů ils s 'engageaient en voulant r é 

sister aux Romains . Mais P y r r h u s , é lčve , émule 

d 'Alexandre, aprčs avoir gagné deux batail les en 

pe rd u n e t ro i s i čme , et se ret i re ; il en a assez : 

c'est qu' i l a vu les Romains ; il en a t r en lb l é , et 

les paroles si connues de Cinéas ŕ son maî t re ne 

sont au t re chose q u e le cri de l 'ébahissement p r o 

fond de la Grčce face ŕ face avec le génie de 

R o m e , si nouveau p o u r e l l e , si in t ra i table e t 

si aus tčre . 

L 'I tal ie s o u m i s e , Rome passe ŕ d 'au t res p e u 

ples . Dčs les premiers sičcles de la r épub l ique , 

elle s'était abouchée avec Ca r thage . et Polybe 

nous a conservé un t ra i té conclu en t re les deux 

r é p u b l i q u e s ; p r é c i e u x m o n u m e n t de l 'histoire d u 

droi t des gens. At taquée au c ś u r pa r une descente 

* Voyez  liv.  H ,  chap.  2 du Droit des Gens, de la Paix et de la 
Guerre. 

** Florus. 
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en Afr ique, Car thage e m p r u n t e pou r se défendre 

le génie de la Grčce ; mais malgré les victoires 

qu'el le doit au Lacédémonien X a n t i p p e , elle a 

le dessous jusqu 'ŕ l 'appar i t ion d 'Annibal , dest iné 

ŕ opposer la g randeur d 'un seul h o m m e ŕ l ' in

solente fatalité qui protčge le Capitole. Le p lus 

hardi proje t qu 'a i t jamais conçu cap i t a ine , le 

p o r t e , aprčs la victoire de C a n n e s , ŕ que lques 

l ieues de Rome. Par quel secret vert ige n'y en t re

t  i l d o n c pas ? Rome a compr is ; car elle a failli 

pér i r ; elle est sans pitié pou r Carthage ; et Caton 

l 'Ancien , par son é ternel refra in , n 'était q u e le 

hé rau t popula i re des passions nat ionales . Plus 

t a rd l 'Egypte sera conquise ; Pompée y v iendra 

m o u r i r ; Antoine et César s'y succéde ron t ; mais 

en réali té R o m e a pris possession de l'Afrique 

pa r les ru ines de Car thage . 

La Grčce avait agacé l'Italie en envoyant con t re 

elle P y r r h u s et Xan t ippe ; elle méri ta i t bien u n e 

visite : Phi l ippe est a t t aqué et b a t t u ; Persée fait 

pr i sonnier , et un sičcle et demi aprčs Alexandre, le 

roi de Macédoine entrai t dans Rome devant le char 

de Pau l Emi le . La guer re de la ligue achéenne 

dura p e u ; la Grčce est pou r jamais conquise , elle 

n'a pas coűté b e a u c o u p de pe ine . 

L'Asie (car nous parcourons le monde) résiste 

que lque temps , grâce ŕ u n roi héro ďque et m a l 
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h e u r e u x , moit ié d 'Annibal , vo lup tueux et b a r 

b a r e , grand aprčs u n e défaite, incapable d 'une 

victoire décis ive; mais du moins il a fatigué suc

cessivement Sylia, Lucul lus et Pompée , et il s'est 

ménagé dans l 'histoire la place d 'un glor ieux 

vaincu. 

Mais voici u n e guer re qu i vient c o u r o n n e r le 

systčme mil i ta i re de R o m e , et qu i c o m m e n c e 

n o t r e p r o p r e his toi re . Catil ina avait u n ami p lus 

g rand q u e lui , et dans lequel cependan t il ne vit 

q u ' u n compagnon de factions et de plaisirs. César 

en effet n 'était poin t fâché des e m b a r r a s o ů l'en

t repr i se de Catilina je ta i t l 'aristocratie ; il se r é 

servait d'en profi ter ou de s'en défendre ŕ t e m p s . 

I nqu ie t et factieux tant qu' i l se che rche et ne s'est 

pas t rouvé , poursu ivan t la gloire avec furie pa r 

tou tes les voies, tant qu'i l n'a pas m e s u r é de l 'śil 

la h a u t e u r oů il doi t po r t e r son n o m et sa des t i 

n é e ; a r d e n t et sans frein, ouve r t ŕ tous les d é 

sirs, ŕ tou tes les ext rémi tés , en a t t e n d a n t cet te 

ma tu r i t é de la force et du génie qui devait lui 

faire u n i r les dern ič res p ro fondeur s du calcul aux 

invincibles pé tu lances de la passion. 

Sed  non  in  Caesarc  tantům 
Nonicn  erat,  nec  fama  ducis,  sed  nescia  viitus 
Stare  loco,  solusque  pudor  non  vinccrc  bello. 
Acer et  indomitus,quo  spcs, quoque  ira  vocassct 
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Ferre  manum  ctnunquam  temerando  parcere  ferro. 
Successus  urgere  suos,  instare  favori 
Numinis,  impellens  quidquid  sibi  summa  petenti 
Obstaret, gaudensque  viam  fecissc  ruina *. 

Bien , Lucain ! voilŕ, je l ' avoue, le César des 

p remiers t emps , et sentant encore son Catil ina. 

Mais Salluste est en t ré plus avant q u e le počte 

dans l 'entente de cet h o m m e qui veut toutefois 

ę t r e vu ŕ la distance des sičcles et dans celui de 

Napoléon p o u r ę t re toutŕfait p é n é t r é . Q u a n d il 

e u t débuté , qu' i l eut fait pendre que lques pirates, 

q u a n d il eut débroui l lé aux yeux de Rome cet te 

j eunesse si orageuse et si é t range, q u a n d il eu t 

démon t r é qu' i l pouvai t ętre ŕ son plaisir et ŕ son 

h e u r e aussi é loquent q u e Cicéron, mais q u a n d il 

e u t choisi la guer re , désormais son plan fut a r r ę t é ; 

et p e n d a n t q u e Pompée s'effaçait dans le repos 

e t Crassus dans l 'avarice, César en t r ep rend de 

c o n q u é r i r et de civiliser les Gaules qu i avaient 

jusqu 'ŕ lui é c h a p p é a u x aigles romaines maîtresses 

d u m o n t Taurus . 11 y dépensera dix ans et t rois 

mil l ions d ' h o m m e s ; il apercevra de loin la Ger 

man ie qui doit res ter vierge des armes romaines , 

et il versera sur la Gaule la civilisation i ta l ienne. 

Gue r r e décisive dans no t re his toire , d o n t l ' in

fluence ne s'est jamais effacée ; elle a sauvé la 

*  Pharsaliae.  Lib.  i. Persus  143 et  seq 

i . 
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France d 'une d e m i  b a r b a r i e qu i n 'eű t pas e u les 

avantages de la naďveté et de la rudesse g e r m a 

niques ; elle a fait des Français le peup le média

t e u r et civil isateur par exce l lence ; nous sommes 

les Romains des t emps m o d e r n e s ; c o m m e eux , 

nous avons la mission de r épand re nos idées e t 

no t r e in f luence ; n o t r e goűt et no t r e génie p e n 

chen t p o u r la phi losophie p r a t i que et p o u r la 

g u e r r e ; nous sommes la pa t r i e de Volta i re et de 

Napo léon . 

La législation ne fit pas moins q u e les a rmes 

p o u r la g r andeu r de R o m e ; elle a q u a t r e faces 

pr incipales : 

Les Douze Tables ; 

Le droi t p r é t o r i e n ; 

La science des jur i sconsul tes ; 

La codification des e m p e r e u r s . 

Les Douze Tables sont u n vér i table počme 

ju r id ique , u n e char te de garant ies , u n p r e m i e r 

exemple de s t ipula t ions a r rachées et écri tes : 

p rogrčs sur la législation s a c e r d o t a l e , et sur les 

conquę te s bri l lantes mais éphémčres de la dé

mocra t i e g recque . Elles sont aussi le p r e m i e r 

m o n u m e n t vér i table de la civilisation r o m a i n e ; 

tou te la poésie du génie qu i r ina l s'y t rouve ren

fe rmée ; elles seules nous font connaî t re c o m m e n t 

R o m e sut passer de l'âge hé ro ďque ŕ l 'état pol i 

t ique . 
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Le strictum jus régnai t dans les Douze Tab les ; 

mais ce droi t na t ional froissait avec t rop de 

c ruau té soit les ind igčnes , soit les é t rangers q u e 

les conquętes de Rome amenaient peu ŕ p e u 

dans son sein ; il fallut composer . Dčs le i v e 

sičcle on avait inst i tué un magis t ra t chargé d'ad

min is t re r souvera inement la ju s t i ce , le p r é t e u r ; 

il est facile de c o m p r e n d r e q u e tous consent i ren t 

volont iers ŕ t rouver dans cette magis t ra ture u n 

r emčde doux et puissant con t re l 'oppression de 

la loi ; le p ré t eu r fit des édits ; a rmé du pouvoir 

législatif, quelquefois il in t roduisai t u n pr inc ipe 

nouveau ; le plus souvent il adoucissait la sévérité 

d u droi t décemviral en suivant les maximes d ' é 

qu i té (jusgentium ) ; il appor ta i t des restr ict ions 

( exceptiones et prœscriptiones ) ; déclarai t nuls 

des actes d'ail leurs valables ( restitutiones ) , o u 

enfin supposai t certaines circonstances i m a g i 

naires (fictiones). Ainsi l 'équité siégeait avec le 

p ré t eu r , et forçait peu ŕ peu l'ancien droi t civil 

ŕ par tager avec elle l 'empire de la légalité. T o u 

tefois il ne serait pas jus te de se représenter le 

d ro i t pré tor ien comme u n e équi té a r b i t r a i r e , 

sans r čg les , sans limites et sans condi t ions. L e 

droi t pré tor ien est un au t re droi t civil , mais ŕ 

u n au t re poin t de vue, ayant ses doctr ines et ses 

p r inc ipes , me t t an t u n e indust r ie infinie ŕ se com

biner et ŕ s'ajuster avec le strictum jus, par des 
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*  Suc ton i us, C. J. Cœsar.  Parag.  40,  41,  42, 43 et 44

soudures artificielles qu i faisaient jeter des cris 

d 'admirat ion ŕ Cujas, parce qu ' i l en pénét ra i t 

t ou te l 'originalité de posit ion. 

Voilŕ pourquo i aussi la j u r i s p r u d e n c e revęt i t 

ŕ R o m e un caractčre scient i f ique, et devint vers 

la fin de la r épub l ique un a r t , u n e c a r r i č r e , u n e 

d o c t r i n e , puis une l i t t é ra ture et u n e ph i losophie . 

Sué tone , dans la Vie de César , nous a parfa i te

m e n t mon t r é le passage c!e la r épub l ique ŕ la 

m o n a r c h i e . César , admin i s t r a t eu r et législateur, 

cor r ige les Fastes, dresse un n o u v e a u ca lendr ie r , 

complč te le s éna t , crée de nouveaux pa t r ic iens , 

a u g m e n t e le n o m b r e des pré teurs et des magistrats 

in fér ieurs , adme t aux h o n n e u r s les fils des p r o 

scri ts , fait un recensement du p e u p l e , res t re in t 

le pouvoi r judic ia i re aux chevaliers et aux séna

t e u r s , r épand qua l r e v ing t mil le ci toyens dans 

les colonies d 'ou t re mer , se m o n t r e labor ieux et 

sévčre dans la d is t r ibut ion de la jus t ice , veut tra

vail ler ŕ l 'embell issement de R o m e , dessécher 

les mara is Pont ins , ouv r i r u n e immense b ib l io

t h č q u e g recque et la t ine don t Varon devait ę t re 

le conse rva t eu r ; enfin il médi ta i t la rédact ion 

d 'un Code civil qui aurai t , dans u n peti t n o m b r e 

de l i v r e s , r édu i t toutes les lois romaines ŕ des 

rčgles pra t iques et claires *. En vé r i t é , ne dirai t . 
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on pas Char lemagne civilisant son sičcle avec 

Alcuin,^et Napoléon voulant refaire la France 

m o n a r c h i q u e avec son Conseil d 'Eta t? Sous u n 

parei l r ég ime , la ju r i sp rudence , fortifiée encore 

du secours de la sagesse s toďque et de la cu l ture 

g recque , jela un éclat toutŕfait nouveau dans 

les écrits de Gaďus et de Papinien, d'Ulpien et de 

P a u l , ŕ la fois législateurs, jurisconsultes et ph i 

lo sophes , rédigeant tout ensemble des traités et 

des codes , męlan t l 'autori té de l é q u i t é générale 

aux subti l i tés du droi t civil et aux souvenirs de 

l 'originalité na t ionale . Ces h o m m e s furent les der

niers penseurs de l 'ant iqui té qu'ils défendirent 

au t an t qu' i l fut en eux, sous MarcAurčle, Cara

calla et AlexandreSévčre , des empič temens tou

jours croissans des nouveautés chré t iennes ; 

résistance impuissan te ! La légalité paďenne fut 

envahie par le culte nouveau qu 'un h o m m e m é 

diocre , mais qu i avait l 'avantage de servir la 

cause du progrčs social, mit sur le t rône . C'est 

Constant in q u e je veux dire. Vient aprčs lui 

u n h o m m e de gén ie , qui s'entęte ŕ res taurer 

ce qui ne vivait p l u s , et se condamne ainsi de 

gaîté de coeur ŕ la défai te , et, ce qui est p lus 

t r i s t e , au r idicule . Julien m o r t , le christ ianisme 

reprend son cours ; il pénčt re par tout dans la vie 

pub l ique et p r i v é e , dans la phi losophie et les 

l e t t r e s ; il s'installe de plus en plus dans la légis
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l a t i on , jusqu 'ŕ ce qu'enfin Jus t in ien abolisse 

complč tement l 'antiquité dans sa vaste c o m p i 

lat ion. 

Quel jugement por te r de l 'śuvre de Jus t in ien? 

Il est constant que , depuis Dioclétien et Con

stant in jusqu 'au mar i de T h é o d o r a , le droi t r o 

main a défailli sous le r appor t de la sc i ence , q u e 

Tr ibonian a défiguré l 'ant iqui té et q u e cette ju 

r i sprudence si profonde et si savante a reçu 

des a t te intes morte l les . Alciat le pensai t au xv i 6 

sičcle ; François Ho tmann l'a écri t avec v i ru 

lence * ; Cu jas , Schul t ing et les jur i sconsul tes de 

l 'école h is tor ique al lemande se sont efforcés de 

r e m o n t e r labor ieusement aux origines pr imi t ives 

de ces sources altérées ; mais la sc ience , q u e l q u e 

préc ieuse qu'el le soit , estelle t ou t p o u r l ' hu 

mani té? non . Loin d 'ę tre son b u t ŕ e l l e  m ę m e , 

elle n'est q u ' u n moyen p o u r arr iver ŕ l ' in te l l i 

gence et ŕ la p r a t i que du b ien . Or , si dans la 

codification de Jus t in ien il y a eu décadence scien

t i f ique , il faut convenir qu 'en m ę m e temps il y 

a eu progrčs dans les idées huma ines et sociales. 

L 'espri t humain est dest iné ŕ u n m o u v e m e n t 

éternel ; q u a n d il commence ŕ défaillir d 'un 

c ô t é , il avance de l 'autre. Si aprčs A l e x a n d r e 

*  Francisci  Hetmanni Anti Tribonianus,  sive Dissertatio de stu-
dio legum.  Ecrit  originairement  en  franηais,  ce  petit  traitι  a  ιtι 
traduit en  latin  par un  anonyme. 
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Sévčre et Caracalla la ju r i sp rudence an t ique 

chancel le , nous en sommes dédommagés par le 

chr is t ianisme qui établit l'égalité parmi les hom

mes , et sur les ru ines de l 'antiquité renouvelle 

le m o n d e . 

J u s t i n i e n , en réd igeant ses Pandec tes et son 

G o d e , n'a fait q u e suivre la pente d 'une i r rés is 

t ible nécessité ; il a accompli sa mission d'écrire 

le tes tament du droi t romain . Les jurisconsultes, 

auxquels il commanda d'y travailler, achevčrent 

en trois ans les Pandec t e s , et l ' empereur leur 

en avait accordé dix. C'est ainsi que de nos jours 

le projet de no t re Code civil a été rédigé en qua t r e 

mois : tant ŕ cer ta ines époques il y a de hâ te et 

d ' en t ra înement pou r les choses nécessaires. 
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Les  lois  barbares. — La  fιodalitι. 

N o u s suivons les p rogrčs de la race h u m a i n e , 

et nous passons avec César le Rh in , ce fleuve 

célčbre et h i s to r ique qu i sépare deux p e u p l e s , 

si . g rands et si d i s t inc t s , deux sociétés et 

deux phi losophies . Le v c sičcle de l 'čre c h r é 

t i enne enseveli t i r r évocab lement l ' a n t i q u i t é , 

cet te l iber té collective des a n c i e n s , pan thé i sme 

social oů l ' individu n 'est p lus q u ' u n i n s t rumen t 

et ne sauve sa p r o p r e puissance qu 'ŕ force de 

g r a n d e u r et d 'héroďsme ; civilisation ex té r ieure e t 

p e u p u d i b o n d e oů l 'homme estimait qu ' i l pouvai t 

se p e r m e t t r e cer ta ins vices p o u r ę t re p lus fort 

dans cer ta ines ver tus ; vive et br i l lante jeunesse 

de l 'humani té d o n t le souvenir l ' enchante davan

tage ŕ mesure q u e plus de sičcles l'en séparen t . 
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Quand César s'engage dans les premičres foręts 

qu i s'offrirent ŕ lui aude lŕ du Rhin , il nous r e 

présente le génie de Rome convergeant aux temps 

modernes par u n e a t t ract ion fatale. 

En effet, voici que lque chose qui n'est ni orien

ta l , ni g r ec , ni r o m a i n , v ra iment inconnu et nou 

veau. Les m ś u r s ge rman iques se p lacent en t re 

la vie sauvage et la civilisation m o d e r n e comme 

u n germe fécond qui n 'a son analogue nul le pa r t . 

La l iber té du Germain ne ressemble ŕ r ien de 

l 'ant ique. Dans sa v ie , moi t ié patr iarcale et moit ié 

g u e r r i č r e , sous la consécrat ion de mythes et de 

dogmes qu'effaça le chris t ianisme, le Germain 

est l ibre ; il por te au plus hau t point le sen t iment 

de ce qu ' i l vaut et de son d ro i t , s ' e s t ime engagé 

l u i  m ę m e dans l 'outrage fait aux siens et ŕ ses 

frčres d 'armes ; et de cet te noble solidarité il fait 

sor t i r u n e l iber té d o m e s t i q u e , u n e fierté de fa

mille qu i se t r ansmet aux m ś u r s du moyen âge. 

Ce n'est pas un sauvage , car il a u n vif sent iment 

du dro i t et de la jus t i ce ; mais il ne comprend 

pas la vie et la société sans la faculté de se d é 

fendre et de se pro téger l u i  m ę m e ; personnal i té 

originale dont la pe in tu re paraissait si a t t rayante 

ŕ l 'historien de T i b č r e ; qui se fait jour encore ŕ 

t ravers les fragmens informes des lois sa l ique, 

r ipuaire et wisigothe, rédigées quand les Barbares 
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éta ient męlés aux Romains et dans la l angue des 

vaincus . 

La succession d a n s la famille ge rmaine est 

fondée tou t ent ičre sur la consanguini té . Nullum 

testamentum; opposi t ion t ranchée avec le p a t r i 

eiat romain qui exerçait dans ses c o m m e n c e m e n s 

la faculté absolue de tes ter . Les lois sal ique e t 

r ipua i re nous m o n t r e n t l 'hérédité poursu iv ie 

exclusivement dans la ligne descendante et m a s 

cu l ine , source incontes table de l 'orgueil des 

maisons modernes . 

Les Germains ne se r ep résen ten t pas la jus t ice 

c o m m e u n p r inc ipe ex té r i eu r , positif, social , le 

m ę m e p o u r t o u s , qu i r a m č n e l essen t imens i n d i 

viduels ŕ u n e idée généra le . Elle est pou r eux 

u n e disposit ion par t icul ičre du cśur , et la p é n a 

li té n'est p lus q u ' u n e re la t ion d ' h o m m e ŕ h o m m e . 

Si dans u n e r encon t re un h o m m e l ibre a été 

blessé, si m ę m e il a succombé , le pa ren t du m o r t 

se di t a t te int par la m o r t de son pa ren t et de son 

c o m p a g n o n , et il s 'établit en t r e lui et l 'homicide 

un r a p p o r t de composi t ion . Le wehrge ld n'est 

au t r e chose q u ' u n e satisfaction par t icul ičre qu i 

se rčgle sur la condi t ion de l ' individu. Celui q u i 

veut prouver qu'il n'a pas fait telle act ion mčne ra 

devant le chef de la t r i b u , au mil ieu de l 'assem

blée généra le , douze h o m m e s l ibres c o m m e lui, 
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ses égaux, qu i j u r e r o n t q u e tel fait est véri table 

ou faux (conjuratores) ; cri de la conscience i n 

dividuel le , foi rel igieuse dans l 'assertion d 'un 

h o m m e qui p rend p o u r garans et témoins q u e l 

quesuns de ses semblab les ; origine du j u r y , d e 

cet te ins t i tu t ion qu 'on voudrai t ŕ tor t r e t rouver 

dans l ' ant iqui té* , et qu i appa r t i en t toutŕfait 

aux t emps m o d e r n e s , ŕ la civilisation de L u t h e r 

et de Descartes. 

La f emme , chez les a n c i e n s , n 'était p r o p r e 

men t pas respectée en ver tu d ' e l l e męme , de sa 

na tu r e et de sa d ign i t é ; elle n 'arr ivai t ŕ l 'estime 

et ŕ la gloire q u e pa r accident . La m č r e des 

Gracques est cé lčb re , Aspasie fameuse, Hypat ie , 

déchi rée par la populace chré t ienne d 'Alexandrie, 

i l lustre : mais la femme e l le męme est re léguée 

dans une triste infériorité dont elle ne peut s'af

franchir . P o u r la p remičre fois, elle est r e c o n n u e 

pa r la conscience des Germains comme l'égale de 

l ' homme; ils lui t rouvent męme u n e sensibilité 

p lus a rdente qui leur révčle la divinité et l'en i n 

spire . Ne nous é tonnons plus si la poésie a l lemande 

dévoile avec une profondeur si chaste les s e n t i 

mens et les pensées infinies qui peuvent t r oub le r 

*  La double  vraisemblance  de  l'histoire  et  de  la  philosophie  ne 
permet  pas  d'attribuer  ŕ une autre  origine que  les mśurs  germa
niques  l'esprit  et  l'avιnement  du jury.  ( Voyez,  liv.  v,  le  chapitre 
sur  les  institutions  judiciaires.) 
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le cśur des f emmes , et s i , m i e u x q u e ses au t res 

s ś u r s , elle a chanté la vierge dans Marguer i te et 

dans Thécla. 

A u n nouvel a m o u r vient s'associer encore u n 

au t re sen t iment inconnu ŕ l 'ant iqui té , la fidélité 

personne l le , la foi, le dévoűment d 'un h o m m e 

l ibre pour un h o m m e l ibre qu' i l r econna î t p o u r 

son supér ieur et son chef ; lien mora l qu i u n i t 

é t ro i t ement le roi ŕ ses fidčles, ŕ ses l e u d e s , ŕ 

ses an t ru s t i ons ; sen t iment qu i s'efface a u j o u r 

d'hui devant les ver tus d é m o c r a t i q u e s , m a i s qu i , 

au moyen âge, fut l 'âme de la féodal i té , de la 

chevalerie et de la mona rch i e . 

II faut donc décerner cet te gloire ŕ l 'Allemagne, 

d 'avoir appor té dans la civilisation du m o n d e des 

é lémens nouveaux , que lque chose de primit i f et 

de v igoureux qu 'e l le n'a e m p r u n t é ŕ p e r s o n n e , 

et q u e l 'Europe a reçu d'elle : le peuple a l l emand 

le sent avec que lque f ier té , et il s 'estime le pč re 

des t emps mode rnes . 

Cet te personnal i té se manifesta su r tou t dčs q u e 

les Barbares se t rouvč ren t en contact avec les 

Romains . M. de Savigny a par fa i tement saisi cet 

accident h i s to r ique ; mais at i l raison de b l âmer 

Montesqu ieu q u a n d celuici fait r emon te r l 'espri t 

des lois personnel les au de l ŕ de la c o n q u ę t e ? 

Voici le r ésumé du systčme du célčbre ju r i scon

sulte a l lemand : 
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* Esprit des lois,  liv. xxvni, cliap. 11 . 

« Mais le droi t p e r s o n n e l , qui du t ę t re le r é 

» sultat non du h a s a r d , mais de la nécessité, 

» quand commença t  i l ŕ p réva lo i r /Montesqu ieu 

» a écrit * « q u e l 'esprit des lois personnelles 

» était chez les Ba rba res , avant qu'ils part issent 

» de chez e u x , et qu' i ls le por tč ren t dans leurs 

» conquę tes . » Et il a t t r ibue cela ŕ leur a m o u r 

» pou r l ' indépendance et la l iberté. Il est s ingu

» lier d'assigner de pareils effets ŕ une parei l le 

M cause. Que le Germain , i so lé dans une peuplade 

» é t r a n g č r e , ait désiré d 'ętre jugé suivant le droi t 

» p a t e r n e l , on le conçoi t ; mais commen t le 

» peuple é t ranger eű t  i l été forcé d 'accéder ŕ ce 

» dés i r? Admet tons męme qu'il y ait eu tolérance 

» de sa p a r t ; c 'eűt été a m o u r de l 'hospitali té et 

» non de l ' indépendance. D 'a i l leurs , comment se 

» t i rer de la p ra t ique? Si un Goth vivait chez les 

» Bourguignons , qui pouvait lui r endre la just ice 

» suivant la loi des Goths?Cer tes , ce n 'étaient pas 

» les Bourguignons euxmęmes ; ils ignora ien t 

» cet te loi. E t , d 'un aut re cô té , c o m m e n t , dans 

» un pays é t ranger , r éun i r des Goths en n o m b r e 

» suffisant? Il faut revenir ŕ des idées plus vra i 

w semblables . Le droi t personnel n'a dű ętre 

» nécessaire et possible que dans le choc des 

» peuples conqué rans et des Romains va incus ; 
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*  Introduction  gιnιrale h  l'histoire du  droit,  pag. 388 et  380. 

» il du t s'établir dans tous les empires nouveaux 

» fondés par les Barbares sur le sol r o m a i n . 

» Ains i , loi b a r b a r e , d ro i t r o m a i n , voilŕ la légis

» lation. Dans l 'origine de la c o n q u ę t e , les G e r 

» mains e u x  m ę m e s , hors de l eur t r i bu et de 

» l 'empire, n 'é ta ient pas jugés selon leur d r o i t ; 

» mais plus ta rd , q u a n d les Barbares se firent la 

» gue r r e en t re e u x , les va inqueurs p e r m i r e n t aux 

» va incus , dans tou te l ' é tendue de leur e m p i r e , 

» de vivre selon leur loi , comme ils avaient fait 

» ŕ l 'égard des Romains . Ainsi , d a n s le nord de 

» la G a u l e , au c o m m e n c e m e n t de la d o m i n a t i o n 

» des F r a n c s , leur loi et le droi t romain é ta ient 

» seuls en v i g u e u r ; ma i s , sous les Car lovingiens , 

» nous voyons le d ro i t des W i s i g o t h s , d e s Bour 

» gu ignons , des Al lemands , des Bavarois et des 

» Saxons , avoir cours dans t o u t l ' e m p i r e ; et si 

» nous ne par lons pas d u droi t l o m b a r d , c'est 

» q u e l 'I talie n'a jamais été u n e prov ince de la 

» m o n a r c h i e des Francs*. » 

Main tenan t al lons ŕ Montesqu ieu l u i  m ę m e , 

et voyons jusqu'ŕ quel po in t il pour ra i t se t rom

per . 

« C'est un caractčre par t icul ier de ces lois des 

» Barbares q u e l l e s ne furent poin t a t tachées ŕ 
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» u n certain t e r r i t o i r e ; le F ranc était jugé par la 

» loi des F r a n c s , l 'Allemand par la loi des Al le 

» m a n d s , le Bourguignon par la loi des Bour

» guignons, le Romain par la loi r o m a i n e ; et b i en 

» loin q u ' o n songeât dans ces t emps l ŕ ŕ rendre 

» uniformes les lois des peuples conqué rans , on 

» ne pensa pas m ę m e ŕ se faire législateur d u 

» peuple va incu . 

» Je t rouve l 'origine de cela dans les m ś u r s des 

» peuples germains ; ces nations étaient par tagées 

» par des marais , des lacs et des foręts ; on voit 

» m ę m e dans César qu'elles a imaient ŕ se sépa

» rer ; la frayeur qu'el les euren t des Romains fit 

» qu'elles se r é u n i r e n t ; chaque h o m m e , dans ces 

» na t ions męlées, dut ętre jugé par les usages e t 

» les cou tumes de sa p rop re nat ion ; tous ces 

» peuples dans leur par t icul ier étaient l ibres et 

» indépendans , et quand ils furent męlés, l ' indé

» pendance resta encore ; la pa t r ie était c o m 

» m u n e , et la r épub l ique part icul ičre . Le t e r r i 

» to i re était le męme , et les nations diverses. 

» L'espri t des lois personnel les était donc chez 

» ces peuples avant qu'i ls part issent de chez eux, 

» et ils le po r t č r en t dans leurs conquętes . » 

Je ne crains pas de dire que si M. de Savigny 

eűt pénét ré plus avant dans ces paroles de Mon
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* Tom. 7,  pag.  44,  de la  traduction  franηaise. 

l esquieu , il y eű t t rouvé un sens h i s to r iquement 

et ph i losoph iquement profond. C o m m e n t é e s lois 

personnel les eussentelles p u s'établir aprčs la 

conquę te , si ce n'est en ver tu de l'esprit de ces 

Barbares? M. de Savigny a vu l 'occasion, mais 

non pas le pr inc ipe . Il est s ingul ier q u e ce soit 

u n Français qui ait mieux deviné ce secret de la 

personnal i té ge rmanique . M. de Savigny a é tud ié 

avec plus de véri té q u e tou t au t r e le choc de la 

loi b a r b a r e et de la loi r o m a i n e ; mais il a to r t 

d 'accuser Montesquieu d ' inexact i tude au m o m e n t 

oű Montesquieu est plus profond q u e lui. 

Merveil leux contraste de l 'histoire ! c'est au 

m ę m e instant oů la j u r i sp rudence romaine fait 

son de rn i e r effort dans les Pandectes , q u e les in

s t i tu t ions ge rman iques a n n o n c e n t l 'aurore d 'une 

société nouvel le . Gibbon a relevé cet te oppos i 

t ion , et il ne balance pas ŕ d i re q u e la réflexion 

accordera toujours aux Romains les avantages 

non seu lemen t de la science et de la raison, mais 

aussi de la jus t ice e t de l ' human i t é* . Il a échappé 

ŕ cet his tor ien quel progrčs les Germains fai

saient faire ŕ l 'Europe en la do tan t de m ś u r s 

neuves , capables de s'assimiler le chr is t ianisme ; 

ce chan t r e é loquen t des ruines qui e n c o m b r e n t 
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encore aujourd 'hui le Fo rum, demeure p resque 

sans intelligence devant le b e r c e a u d 'un nouvel 

univers . 

Les lois germaniques se développent en trois 

époques bien distinctes : d 'abord une admirable 

enfance, pleine de poésie et de m y s t č r e ; puis 

sur la t e r r e des vaincus elles organisent des éta

blissemens pol i t iques , et se rédigent dans des 

codes informes ; enfin avec mille modifications, 

en s ' imprégnant de droi t romain et de droi t 

c anon ique , elles const i tuent la féodalité. Légis

lat ion sans laquelle le monde mode rne ne sau

ra i t ę t re compr is , pas plus q u e sans l 'Orient l'an

t iqui té *. 

Je laisserai de côté les m ś u r s religieuses et 

mora l e s de la féodalité pou r considérer seu le 

m e n t les r appor t s positifs de la propr ié té t e r 

r i enne . Q u a n d le Gaulois , ŕ l 'approche des Bar

*  M.  Mittermaier,  dans la quatriθme  ιdition  (1830) de  son  excel
lent  : Grundsatze des gemeinen deutschen Prh'atrechts,  donne une 
vaste bibliographie  sur les  sources du droit germanique,  les textes, 
les  codes,  les commentaires,  les travaux  des modernes.  Voyez  aussi 
du  męme  auteur  : Einleitung in das Studium der Gescliiclite des 
Germaniscken Bec lits (1812). Nous citerons seulement  ici  les  leηons 
deM.Guizot; Grimm, Denise lie Redits- AllerlliumerG(eltingen(\828); 
Eicchorn  qui,  outre  son  grand  ouvrage,  a donnι  une  introduction 
fort  utile;  Rogge,  esprit  original,  enlevι  sitτt  ŕ  la  science;  enfin, 
une  Encyclopιdie ιcriteen danois sur la jurisprudence, par M. Joh.
Fr.  Willhelin  Schlegc!  (1825),  qui  renferme  de  fort  bonnes  indica
tions  sur  les  lιgislations  du  Nord. 
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b a r e s , met ta i t sa femme et ses enfans sur u n 

char io t et abandonna i t son pa t r imoine , le F r a n c 

p rena i t la t e r re en déc laran t qu ' i l la tenai t de 

Dieu et de son épée, et il const i tua l'alleu p r i 

mitif, fondement de la société m o d e r n e et de 

l 'aristocratie féodale. Ces p remie rs v a i n q u e u r s 

o n t g r o u p é a u t o u r d 'eux leurs amis , l eurs c o m 

pagnons et leur t r ibu ; ils leur pa r tagen t les 

ter res qu'i ls ne peuven t occuper e u x  m ę m e s ; 

d e l ŕ le bénéf ice ; de lŕ encore la supér ior i té de 

l 'alleu qui n'est au t r e q u e l 'avantage de celui qu i 

d o n n e sur celui qui reçoi t . Les te r res t r ibu ta i res 

sont encore un au t r e degré de la p rop r i é t é cul t i 

vée par des hommes l ibres ŕ t i t re de redevances ; 

elles ne ressemblent pas mal aux possessiones 

des Romains . Enfin le servage v in t cou ronne r 

cet te é t range économie ; et les serfs adstricti 

glebœ servaient d ' i n s t r u m e n s , de meub le s et 

d 'accessoires ŕ la t e r r e , rčgle de la condi t ion 

pol i t ique . 

L a t e r re avait été r épa r t i e dans le pr inc ipe en 

raison de l ' impor tance des p e r s o n n e s ; elle avait 

r eçu de l 'homme sa va leur . Elle la lui rendi t dans 

u n e large mesu re : car u n e fois q u e la c o n q u ę t e 

e u t b r u s q u é le par tage , on n e dis t ingua plus la 

t e r r e par les h o m m e s , mais les h o m m e s pa r la 

t e r r e ; et la féodalité, sor t ie de la b a r b a r i e si 

personnel le des Germains , ne fut au t r e c h o s e , eu 
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égard ŕ la condi t ion positive des hommes , q u e la 

t e r r e élevée ŕ la souveraineté . 

Voilŕ fondé le théâ t re sur lequel va se d é 

p loyer l 'aristocratie féodale, car ici je ne crois 

pas qu'i l faille admet t re de moyen t e r m e , et la 

royau té au par tage ; celleci n'a paru efficace

m e n t q u e plus ta rd . La grandeur individuelle de 

que lques maires du palais sert la puissance m ę m e 

de la noblesse ; si Char lemagne suspend ŕ force 

de génie l 'envahissement de la féodalité, et veu t 

avan t le temps con t ra indre l 'Europe ŕ s'asseoir 

sur le fondement d 'une unité mora le , l 'aristocra

t ie poursu i t sa marche en t raversant la t ombe 

de Kar le , et se joue facilement de Louis le D é 

bonna i r e , le pr ince le plus déplorable qui ait j a 

mais affligé u n t rône . 

La civilisation française des x e e t x i e sičcles est 

caractérisée par u n fait jusqu 'a lors sans exem

ple : la te r re ne const i tue pas seulement la s o u 

veraineté , la condit ion pol i t ique et civile ; elle 

const i tue la just ice, et le m ę m e domaine r e n 

ferme le juge , le justiciable et le b o u r r e a u ; r ien 

n e ressemble ŕ la just ice seigneuriale , ŕ cette 

impi toyable localité du d ro i t , ŕ cet te o m n i p o 

tence immora le qui cor rompi t la noblesse en re

me t t an t ŕ ses fantaisies la vie ojes hommes . J a 

mais les droi ts les plus chers de l 'humani té ne 

furent plus méconnus ; jamais inst i tut ion ne 
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laissa clans le c ś u r d 'un peuple p lus de ressen

t imen t et de colčre, et en m ę m e temps ( c h o s e 

b izarre) n'a déposé dans l 'esprit national plus de 

préjugés et d 'habi tudes opiniâtres . P o u r q u o i cha

q u e ar rondissement et chaque canton veuti l en

core au jourd 'hu i avoir son juge et son t r i buna l ? 

Pou rquo i la pensée de d iminuer le n o m b r e des 

magistrats et des cours , et de créer une jus t ice 

moins sujette aux petitesses et aux inconvéniens 

de la localité, plus générale , p lus ph i lo soph ique , 

r encon t re  t  e l l e dans nos m ś u r s tan t de résis

t a n c e , si ce n'est qu 'en ce po in t nous n 'avons 

pas encore ext i rpé ce de rn ie r vestige de la f éo 

dali té ? 

L 'ar is tocrat ie a toujours p rovoqué un second 

t e r m e , le peuple qui ne m a n q u e jamais ŕ l 'appel. 

La l iberté moderne a commencé pa r u n e lut te 

semblable ŕ celle que nous avons vue ŕ R o m e : 

t an t il y a dans les différences de l 'histoire u n e 

analogie ra t ionnel le ! Sans aucune in ten t ion de 

dogmat i sme et de systčme, un his tor ien c o n t e m 

porain a décr i t u n e ŕ une les insurrec t ions n a i s 

santes de p lus ieurs c o m m u n e s : Laon , Beauvais , 

Cambra i , Reims, Vézelay avec leur pauvre b o u r 

geois ie , avec leurs agressions courageuses e t 

leurs résistance^ désespérées, on t pris dans l 'his

to i re la place qu'el les mér i ta ient et qu 'el les a t 

t enda ien t depuis si long temps, grâce ŕ la p lume 
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énerg ique et simple et aux divinat ions patr iot i

ques de  M. August in Thier ry . C'est avec le c ś u r 

d'un plébéien qu'il a écrit l 'histoire des premičres 

tentatives de l ' insurrect ion popula i re , hér i tage 

sacré qu'i l a su recueil l ir avec u n e piété sans faste 

et avec lequel il a pour jamais confondu son nom. 

Comme Niebuhr . ap rč s Vico a fait mieux com

prendre l 'histoire de la l iberté romaine ,M.Thie r ry 

a désormais rendu plus facile l ' intelligence des 

p rogrčs de la l iberté française. Et comme les lois 

de l 'histoire concorden t ici avec les témoignages 

de l 'érudi t ion ! Comment se représenter en effet 

des char tes octroyées, l ' intervention de l 'autori té 

royale sans l 'antériori té de l ' insurrect ion des 

c o m m u n e s ? C'est la męme cause et la m ę m e 

marche que dans la Grčce et dans R o m e ; le&^oç 

chez les Grecs , la plebs dans le L a t i u m , la 

bourgeois ie chez les Français revendiquent et 

a r rachen t leurs droi ts . Quand les communes se 

seront v ivement a t taquées ŕ l 'ar istocratie, la 

royau té p o u r r a s 'entremet t re et amener , comme 

nu juge du camp , les parties bell igérantes ŕ com

position ; mais avant cet te paix consentie , il faut 

la gue r r e , et la t ransact ion doit ętre précédée du 

combat . 

Tenons donc p o u r certain que la royauté n'a 

exercé d 'empire dans les affaires modernes que 
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provoquée et enhard ie pa r les vives impat iences 

des peup l e s ; les rois n 'é taient pas au t re chose 

q u e des chefs de noblesse , abandonnan t l eur 

caste pou r se créer une for tune par t icul ičre en 

s 'appuyant sur des alliés é t rangers . 
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L'Eglise.  — La Rιforme. —Le  Droit  canonique. 

La Grčce avait donné ŕ l 'Europe la phi losophie, 

niais son génie causeur , br i l lant et logique n e 

pouvai t aller audelŕ de la spéculation. X é n o p h o n 

dans ses Memorabilia nous mon t r e chez Socrate 

lu i męme u n e ironie caust ique et babi l larde q u i 

a t t énue un peu la dignité de ce réformateur . La 

religion devait na î t re au sein d 'une nat ion p lus 

grave, hér i t ičre de l 'Orient et déjŕ douée de l 'es

pr i t occidental , nour r i e dans une discipline rel i 

gieuse qui gouvernai t ses moeurs, sa poli t ique et 

ses sen t imens ; et c'est du mosaďsme, au mil ieu 

du concours de trois sectes phi losophiques et 

religieuses, des Phar is iens , des Sadducéens et des 

Esséniens, q u e devait sor t i r u n vér i table fonda

t eu r de religion, Jésus de Nazareth . Ouvrez le 

Source BIU Cujas



264  L'ΙGLISE. 

plus élémentaire et le p lus s imple des q u a t r e 

évangiles, secundům Mattheum; p a rmi les p r e 

mičres paroles qui s 'échappent de la b o u c h e de 

Jésus, vous lirez celleci : Nolitepulare quoniam 

venisohere legem aut prophelas; nonvenisolvere, 

sed adimplere. (Ch. 5, vers . 17.) Ainsi il n 'est pas 

venu br iser quoi q u e ce so i t ; mais il est venu 

compléter , développer , et abs t ra i re du mosa ďsme 

des nouveau tés fécondes. 

Aprčs l u i , douze h o m m e s , qu i l 'ont tou jours 

env i ronné et suivi, se me t t en t ŕ r é p a n d r e la d o c 

t r ine de l eur maî t re , et avec la p ropaga t ion 

commence u n e o m b r e de gouve rnemen t . Dans 

ces t emps primitifs du chris t ianisme t o u t fut 

insensible , l ibre , spontané , successif; on n'y voit 

pas ces impatiences hât ives q u i t end ra i en t ŕ 

préc ip i te r l 'allure nature l le des choses. U n e ina l 

t é rab le foi vivifie d 'une chaleur douce et paisible 

les premiers chré t iens . Aprčs saint Pau l la h i é 

ra rch ie s'affermit de plus en p l u s ; admin is t ra t ion 

ŕ la fois spiri tuelle et posit ive, Upa <xpyjn, elle r e 

m e t na tu re l l emen t aux plus pieux et aux plus 

dignes le gouve rnemen t de la société naissante ; 

les fidčles réun is p roc lament les h o m m e s qu ' i l s 

veulent p o u r guides, e t , pa r ce mélange de d é 

mocra t ie et d 'ar is tocra t ie , l 'épiscopat dev ien t 

p o u r tou tes les églises un pouvoi r ŕ la fois re l i 

gieux et pol i t ique. 
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Les évęques (car nous laissons le fond du 

chr is t ianisme pour ne considérer q u e son insti

tut ion poli t ique) se t rouvčren t successivement 

en présence des empereu r s romains , des rois 

b a r b a r e s , de Pépin et de Char lemagne. Les 

rappor t s de l 'épiscopat avec les successeurs de 

Constant in furent p resque toujours amiables et 

pais ibles . L 'Empi re ne songeait pas ŕ t roub le r la 

l iber té de l'Eglise, et ne demanda quelquefois 

qu ' ŕ confirmer les évęques, ŕ ne laisser convo

q u e r les conciles q u e sous son autor i té , et dans 

certains cas sous la prés idence de l 'empereur . 

Q u a n d les Barbares arr ivčrent , toutŕfai t p r é 

parés ŕ se convert i r et ŕ apprendre puisqu' i ls 

n 'avaient r ien ŕ oubl ier , l 'entremise de l 'épi

scopat en t re les va inqueurs et les vaincus fit du 

sacerdoce u n e magis t ra ture morale . Hommes 

d'état , phi losophes, le t t rés ,pręt res saints et p ieux, 

les évęques pendan t qua t re sičcles furent vérita

b l emen t les ins t i tu teurs de la société mode rne . 

En examinan t les principales révolutions qu 'a 

subies la p ropr ié té dans l 'histoire, nous avons 

vu q u e le spir i tualisme chrétien eűt été impuis 

sant si on ne l 'eűt investi des droits positifs de la 

propr ié té . Mais ces richesses męmes faillirent 

déna ture r tout ŕ fa i t le chris t ianisme et l'étouf

fer dans les rouages de l 'organisation féodale. 

Cela veut ętre observé. 
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* Liv. i,  chap.  0. 

Quand les Barbares établis sur le sol, conver t is 

et chré t iens , péné t r č r en t dans les rangs m ę m e s 

de l 'Eglise et a r r ivčren t ŕ l 'épiscopat, ils y p o r 

t č ren t leurs m ś u r s v io lentes , en t r ep renan t e s e t 

mil i taires ; ils t r ouvč ren t na tu re l de con t inue r ŕ 

servir les rois de leur pe rsonne , d 'autant plus q u e 

l eu r condi t ion de possesseurs de bénéfices les y 

obligeait . Peu ŕ p e u le caractčre de l 'évęque dis

p a r u t sous l ' invest i ture féodale ; le p rę t r e lu t 

b a r o n ou comte , et il pe rd i t sens ib lement son 

indépendance et son autor i té rel igieuse. 

Heureusement p o u r l 'épiscopat, il p u t se sau

ver luimęme en se d o n n a n t u n chef, et en t rans

formant la const i tu t ion de l'Eglise. Dčs les p r e 

miers t emps l 'évęque de Rome s'était concilié u n e 

sor te d 'autor i té sur ses égaux. Il semblai t q u e le 

p r ę t r e chrét ien dont le sičge spir i tuel était la 

mét ropo le du m o n d e ne devait pas d i spara î t re 

sous le n iveau d 'une égalité c o m m u n e . Dčs le 

11e sičcle Ter tu l l ien reconnaissai t la supér io 

r i té mora le de l 'évęque romain , et M. de Mais t re 

a rassemblé dans son pape tous les témoignages 

qu i a t tes tent la reconnaissance volontaire de cet te 

suprémat i e de la par t des pčres et des doc teurs *. 

Si ŕ cet te au to r i t é , d ' au tan t plus forte qu'el le étai t 

consent ie , venai t se jo indre que lque consis tance 
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pol i t ique, il est clair que l'épiscopat t rouvai t clans 

l'Eglise romaine un cen t re , une tęte. Or les véri

tables puissances, loin de s 'entredétruire , se de 

vinent et s 'appellent. Pépin le Bref eut besoin 

de consacrer par une influence morale son usu r 

pat ion sur les débr is de la race mérov ing ienne ; 

il s 'appuya de l 'évęque de Rome et lui do/hna des 

terres . Char lemagne consti tua le pape, en męme 

t emps qu'i l se créa empereur , et il voulut faire 

p l ane r sur la cou ronne impéria le l 'esprit m ę m e 

de la religion ; véri table g randeur du génie qu i 

sent ne pouvoir mieux enrac iner le t rône qu 'en 

le soumet t an t ŕ Dieu, et qui dédaigne les a p p r é 

hensions d 'un é t roi t égoďsme. 

Quand le t ra i té de Ve rdun eut , en 843 , dé

m e m b r é l 'empire de Karle , les deux puissances 

don t ce g rand h o m m e avait posé les fondemens 

ne p u r e n t se conci l ier ; leurs discordes occupent 

le p remie r plan de la scčne du moyenâge. Le 

pape et l ' empereur , ces deux pouvoirs également 

électifs q u e faisaient les électeurs et les ca rd i 

naux , voilŕ le Janus ŕ deux faces qui re t ient 

encore dans une laborieuse uni té cette civili

sation m o d e r n e qui veut s 'éparpiller et s'épa

nouir . 

Aprčs Louis le G e r m a n i q u e la cou ronne d'Al

lemagne devint é lec t ive , et trois maisons com

ba t t i ren t successivement le sacerdoce, la maison 
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de Saxe, la maison Salique et la maison de H o 

hens taufen . L 'Allemagne fut const i tuée pa r un 

g rand h o m m e qui devait avoir un fils encore p lus 

grand que lui . Aprčs Henr i l 'Oiseleur, O t h o n 

le Grand passa les m o n t s , se fit c o u r o n n e r ŕ 

Milan roi d'Italie, pr i t ŕ Rome la c o u r o n n e i m 

périale des mains du pape , confirma les dona

t ions de Pépin et de Cha r l emagne , et fit j u r e r 

ŕ Léon VII I et aux Romains que jamais ils n 'él i 

ra ient de pontifes sans son consen temen t et celui 

de ses successeurs . Aprčs avoir ainsi repr is toutes 

les pré tent ions de C h a r l e m a g n e , O t h o n o p é r a 

en Allemagne une vér i table révolu t ion en d o t a n t 

avec u n e prodigal i té sys témat ique les évęques 

et les abbés , en leur confiant le g o u v e r n e m e n t 

des vi l les , p réoccupé qu ' i l étai t de la pensée 

d 'opposer les intéręts de l'Eglise a l lemande ŕ la 

suprémat i e du pape . Voilŕ p o u r q u o i t an t de 

pr inc ipautés ecclésiastiques divisčrent l 'Empire 

et d i spu tč ren t le sol aux fiefs des gen t i l shommes . 

Ainsi l'Eglise disparaissait sous la baronie f éo 

d a l e ; elle était amenée ŕ ne plus reconna î t re 

p o u r chef q u e l ' empereur en Allemagne, le roi 

en F rance : enco re u n pas, et sa spi r i tual i té étai t 

pe rdue sans r e t o u r . 

Mais la p a p a u t é rendi t ŕ l'Eglise et aux évęques 

tou t ce qu' i ls lui avaient p r ę t é ; vé r i t ab lement 

chef, elle combat t i t ŕ ou t r ance et sauva le chr i s 
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* Liv. xix, ιpit. 21. 

t ian isme. Un moine toscan, qui déjŕ avait m o n 

t r é son génie dans les conseils don t il avait éclairé 

son prédécesseur ,a r r ive lu i męme au pontif icat , 

use de dissimulation pour ob ten i r la confirma

tion impériale ; mais une fois pape , il e n t r e p r e n d 

seul de ret irerl 'Eglise des mains de l 'empire et de 

la royauté . Ses lettres nous le représen ten t t r a 

vaillé du désir de sauver la rel igion. Unum de-

sidera/nus, scilicet ut sancta Ecclesia per totum 

orbern conculcata et confusa et per dlversas par-

tes scissa ad pristinum decorern et soliditatem 

redeat *. C'est un r é fo rmateur ; il en aura tou te 

l ' audace , tou te l ' imaginat ion, tou te la h a u t e u r 

de vues ; il rassemble un concile ŕ Rome pour y 

déclarer q u e toutes les relat ions féodales en t re 

l 'épiscopat et le pouvoir temporel doivent cesser, 

p o u r o rdonne r aux évęques de se refuser ŕ l ' in

vest i ture par l ' anneau et par la c rosse ; n o u 

veauté capi ta le ; c'était se me t t r e en gue r re avec 

l 'organisation pol i t ique de l 'Europe . De p lus , 

voulant r éun i r en un seul corps le clergé, le pu

rifier, en faire au milieu de l 'Europe comme une 

a rmée d'élite, il lui prescr i t le célibat, et impose 

ŕ tou t p rę t re l 'alternative de dépouil ler le sacer

doce ou de s 'abstenir du mar iage . La simonie 

t rouve encore en lui un juge impi toyable . C e 
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p e n d a n t il se j e t t e au mil ieu des différends qui 

s 'étaient élevés en t r e la noblesse a l l emande e t 

l ' empereur Henri IV, et il o r d o n n e ŕ celuici (on 

ne le croirai t pas sans le témoignage i r récusable 

de l 'histoire) de venir se justifier devant lui. Iv re 

de c o l č r e , Henr i IV assemble des évęques ŕ 

W o r m s , et y fait déposer le p a p e . Grégoi re r é 

p o n d par plus d 'audace e n c o r e ; il dépose l ' em

p e r e u r en ces te rmes : « Au n o m de JésusChris t , 

» je te défends de régner désormais sur l 'Allema

» gne et l 'Italie, et j e délie tous tes sujets de l ' o 

» béissance qu'ils t 'ont prę tée jusqu ' ic i . » 

Qui t r i o m p h e r a dans cette lut te i nou ďe? sera

ce la pensée d 'un seul h o m m e ? ou b ien l 'empire 

et le successeur d e C h a r l e m a g n e et d 'Othon? A ce 

m o t te r r ib le de déposer l ' empereur , l 'Europe fut 

é m u e , p a r t a g é e ; les évęques se d iv i sč ren t , et 

cependan t Hi ldebrand avait p ressent i si jus te 

ju squ 'oů pouvai t aller la rel igion et son pontife, 

qu ' i l fut signifié ŕ l ' empereur q u e , si au p lus tô t 

il n e se p rocu ra i t l 'absolut ion papale , les é lec

t eu r s de l 'Empire lui donnera ien t un successeur . 

Henr i fut obligé de passer les mon t s , et d 'a t ten

d r e trois j o u r s dans u n e cour de c h â t e a u , p a r 

u n froid r igoureux , qu'i l p lű t au vicaire de J é 

susChrist de lui d o n n e r audience . Eta i t ce v é 

r i t ab lemen t la gloriole pér i l leuse de faire a t t en 

dre ainsi Henri IV qui p réoccupa i t H i ldebrand? 
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Non. Mais il eu t sans doute la tentat ion de ne 

pas c é d e r ; il n 'eű t pas cru son t r i omphe comple t 

s'il eűt ré t racté l ' excommunicat ion, et il en d é 

libéra long temps . Mais c'en était t r op ; la con

science et la religion de ce sičcle avaient cédé 

au pape en exigeant de l ' empereur d'aller cher

cher l 'absolut ion audelŕ des A lpes ; mais u n e 

fois Henr i dans le château de Canosse, on se r é 

volta con t re l'inflexible sévérité de Grégoire ; 

Mathi lde in te rv in t e l l e męme ; e t , ŕ la fin d u 

t rois ičme jou r , quand toute la piété de Henri IV 

commença i t ŕ se lasser, l 'absolution arr iva. L'em

p e r e u r avait repr is sa couronne aux yeux de 

l 'Allemagne et de l ' E u r o p e ; mais il n 'avait pas 

p a r d o n n é : nouvelle lu t te . Grégoire le dépose 

encore une fois. I m p r u d e n c e ! car ou il fallait ne 

pas se ré t rac ter , ou , aprčs avoir cédé, il ne fallait 

pas réi térer l 'audace et faire comme u n p l éo 

nasme de téméri té . Quand on se copie so i męme, 

on échoue toujours : l ' excommunicat ion de Gré

goire n ' eu t p lus de c r éd i t ; l ' empereur passa 

o u t r e , gagna deux ba ta i l l es ; Hi ldebrand alla 

m o u r i r ŕ Salerne, et l 'avantage resta au pouvoi r 

impéria l . 

Il faut b ien dis t inguer ici l 'entreprise , de 

l 'homme m ę m e . L 'entrepr ise fut juste , salutaire 

ŕ l 'Europe , et sauva le chr is t ianisme; l 'homme 

fut g r a n d , mais v io l en t , mais t r ibun plus q u e 
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prę t r e , mais empor t é pa r son t e m p é r a m e n t de 

Toscan , mais réunissant la ruse et la furie i t a 

liennes ; ainsi il ressuscite et fait p ręcher pa r tou t 

les fausses décréta les , il a la rme les rois o u t r e 

mesu re , et il parvient lu i męme par ses excčs ŕ 

déconsidérer son ś u v r e et son génie . Que tous 

les systčmes et tous les par t is le sachent b ien : 

quand , pou r arr iver ŕ un b u t l ég i t ime , ils p r o 

d iguen t les r igueurs et les aspéri tés , q u a n d ils 

c o u r o n n e n t u n e entlfcprise nécessaire pa r des 

empor t emens inuti les et des c ruau tés de l u x e , 

l ' human i t é accepte les résul ta is , mais elle flétrit 

les excčs , et lors m ę m e qu'elle a recueilli des 

t ravaux de ces h o m m e s a rdens d'assez no tab les 

avantages , elle ne leur accorde aprčs u n e longue 

cont roverse q u ' u n e gloire amoindr ie , a l térée , et 

qu i , encore aux yeux de b e a u c o u p , d e m e u r e dou

teuse et p rob léma t ique . 

Jusqu 'ŕ Boniface VI I I , le pontificat romain con

t inua pu issamment l 'ouvrage d 'Hi ldebrand ; mais , 

dčs le c o m m e n c e m e n t du xi v e sičcle, R o m e s'affai

bl i t dans l 'esprit des peuples et se dégrada p e u ŕ 

peu : aussitôt le chr is t ianisme essaie de se séparer 

de la papau té par un ins t inct na ture l et obscur 

qu i lui fait che rche r son salut dans l ' indépen

dance et la l iber té . Un doc teu r d 'Oxford, Wiclef, 

rejette la suprémat i e du pape , et p ręche le r e t o u r 

aux maximes évangé l iques ; les p ro tes tans l 'ont 
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appelé l 'étoile du mat in de la réforme. Les op i 

n ions de Wiclef t raversčrent l ' E u r o p e ; il en tomba 

que lque chose en Hongr ie , et Jean Hus et Jérôme 

de P rague tentčrent, les seconds d ' innover . Jean 

Hus fut b r ű l é , sur un saufconduit parfa i tement 

en rčgle q u e lui avait délivré l ' empereur . 

L'Eglise avait j u s t emen t t r i omphé quand elle 

a r racha i t le chr is t ianisme aux entraves de la féo

dali té ; mais e l lemęme le compromi t au x v e et au 

x v i e sičcles. Elle en effaça p resque en t ič rement le 

spir i tual isme par l 'ambit ion de ses papes , assez 

pet i ts et assez aveugles p o u r vouloir ę t re de 

g rands pr inces temporels , pa r la licence de leurs 

m ś u r s , par les merveil les un peu pa ďennes de 

son cul te : MichelAnge, Raphaël , SaintPierre de 

Rome et I^uther sont con tempora ins . Un moine 

de Wi t t emberg , religieux' august in, s'était r e n d u 

p o u r que lques affaires de son ordre dans la ca

pitale de la religion ca tho l ique , au m o m e n t oů 

les ar ts , se te ignant ŕ la fois des couleurs du midi 

e t des souvenirs de l 'ant iqui té , épuisaient leurs 

pompes et leurs miracles . L 'âme du Saxon, loin 

de s 'enthousiasmer ŕ ce spectacle, s'en indigna 

sans d o u t e ; elle du t éprouver tous les ressen t i 

mens et toutes les ant ipathies d 'un h o m m e du 

N o r d ; et dans Rome męme L u t h e r a bien pu con

cevoir les p remie rs germes de son dessein. Les 

indulgences v inrent dans son p r o p r e pays é m o u 

1.  18 
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voir sa bile, mais son en t repr i se m ę m e par t d e 

plus h a u t ; si j amais h o m m e p u t ę t re comparé ŕ 

H i l d e b r a n d , ce fut L u t h e r ; m ę m e p ro fondeur 

ph i losophique dans leurs vues ; des passions aussi 

fur ieuses ; m ę m e résultat , c 'estŕdire la t ransfor

mat ion du chr i s t ian isme. 

Veuton saisir d 'un seul coup combien est vive 

la différence qui sépare le p ro tes tan t i sme, soit 

du chris t ianisme primit if , soit de la religion ca 

tho l ique du m o y e n  â g e ? Qu 'on examine le ca

rac tč re de ces réformés, de ces h o m m e s du x v i e 

sičcle qui c o m m e n c č r e n t u n e révolu t ion d o n t 

nous avons hér i té . Tandis q u e le chré t ien des 

t e m p s an t iques passe sur la t e r r e sans r ega rde r 

p o u r ainsi dire a u t o u r de lui , n ' a ime q u e D i e u , 

et humi l i e son intell igence devan t des s u p é r i o r i 

tés spir i tuel les et mora l e s ; le r é fo rmé ,ac t i f ,p le in 

de confiance en ses forces et en sa pe r sonna l i t é , 

a ime la t e r re et lu i męme ; il semble q u e le ciel 

ne soit pas sa pr incipale affaire ; il s 'exalte dans 

ses facultés, ne se fie qu 'ŕ son j u g e m e n t p r o p r e , 

et ne consent ŕ a imer Dieu qu ' ap rč s avoir sévč

r e m e n t examiné les t i t res de sa légi t imité . O r 

donnez au chré t ien des t emps an t iques de renon

cer ŕ sa fo i ; il s'offre au suppl ice , il sor t de la 

vie, le c ś u r inondé de jo ie , parce qu ' i l va t r o u 

ver son Dieu ; il est ma r ty r . Si, au x v i e sičcle, 

les lois défendent l 'exercice pub l i c du n o u v e a u 
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cul te , le réformé frémit, il crie qu' i l est blessé 

clans son droi t , il s 'attache ŕ la t e r re , et il fait la 

gue r re civile. 

Le protes tant isme est une opposi t ion, une ré

sistance qui a commencé par la re l ig ion, et qu i 

ma in t enan t se m o n t r e p a r t o u t ; c'est la raison de 

l ' individu qui pa rcour t les choses et les ins t i tu 

t ions humaines , les appréc ie , repousse les unes , 

accepte les a u t r e s , et proc lame qu'el le a le droi t 

de tout j uge r : c'est un besoin phi losophique qu i 

a éclaté au sein de la théologie , et qu i veut a u 

jou rd ' hu i se satisfaire en t o u t ; aussi les vrais 

enfans de la réforme ne sont pas tan t ses r e l i 

gionnaires que les phi losophes . C'est Descartes 

élevant l 'empire de la raison ; c'est Rousseau dé

clarant la volonté re ine du m o n d e ; c'est Kan t 

é tabl issant le sičge de l 'humani té clans la c o n 

science de l 'individu. 

Ce m o u v e m e n t é e l 'esprit humain se manifesta 

sous deux formes différentes : en France la r é 

forme mon t r a p lu tô t un espri t po l i t ique , et sa 

phys ionomie fut tou te guer r ič re ; ce sont moins 

de graves théologiens qui la représentent q u e des 

gent i l shommes ambi t i eux et p rompt s ŕ la gue r re . 

Coligny en est le h é r o s ; aussi doitel le ŕ cette 

al lure peu théologique , vive et française, de 

t rouver des sectaires p a r t o u t , auprčs du t rône , 

dans la noblesse , dans les par lemens ; elle fait 
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*  Reuchlin,  quoique  catholique,  appartient au  mouvement  delŕ 
rιforme.  Luther  se prononηa  pour  lui  dans  les  querelles  que  sus
citθrent  ses  opinions  thιologiques. 

u n pacte avec . l e spo l i t i ques , est sur le po in t de 

conquér i r ŕ Amboise le m a n i e m e n t des affaires, 

et vit l o n g t e m p s au sein de la mona rch i e sans 

qu 'on soit frappé de son h u m e u r d é m o c r a t i q u e 

et républ ica ine . 

L 'Al lemagne , au cont ra i re , t i re de la pensée 

de L u t h e r u n e théologie p r o f o n d e , les ge rmes 

d 'une phi losophie nouvel le , u n e rénova t ion com

plčte de la science. Reuchl in *, U l r i ch de H u t 

t e n , M é l a n c h t o n e t L u t h e r s o n t , i n d é p e n d a m m e n t 

des po lémiques oů ils se t r ouven t engagés , des 

ph i losophes religieux qui r e p r e n n e n t p o u r ainsi 

d i re à novo le chr is t ianisme, le dégagent des tra

di t ions qui pouvaient faire sa r i c h e s s e , et qu i 

dans leur t emps l 'avaient p u i s s a m m e n t , s e r v i , 

mais don t alors l'épais cortčge en obscurcissai t 

l 'esprit primitif. De lŕ cet te théologie ra t ionne l le 

qu i a por té t an t de fruits en A l l emagne , r e n o u 

velé l ' intelligence c r i t ique et ph i lo soph ique des 

Ecr i tu res , a tou jours associé la re l ig ion au m o u 

vemen t du s ičc le , et par ses progrčs qu i con t i 

n u e n t au jourd 'hu i , facilitent vé r i t ab lement a u 

chr is t ianisme des dest inées nouvelles. Il ne serait 

pas mal q u e la théologie française voulű t b ien 

s 'enquér i r aude lŕ du Rhin si elle n'y t rouverai t 
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pas des é tudes oů elle pourra i t se r e t r e m p e r , et 

remplacer des déclamat ions quelquefois éloquen

tes , mais s tér i les , par l 'entente de ce sičcle qui 

ne peu t revenir ŕ de fermes croyances q u e par la 

sc ience et la phi losophie . 

En u n m o t le pro tes tant i sme a fait marche r 

l 'esprit h u m a i n en séparant le chr is t ianisme 

m ę m e de l 'Egl ise ; mais rompan t jusqu 'ŕ u n ce r 

tain po in t avec la t radi t ion , il se condamna lui

m ę m e ŕ res ter inférieur comme cul te au catholi

c i sme ; au ro re de la ph i losophie , il devait ę t re la 

décadence du symbole ; t ransi t ion féconde ŕ des 

t e m p s m e i l l e u r s , il devait dépouil ler l 'ant iqui té 

de ses charmes superst i t ieux. Mais , malgré ces 

inévitables désavantages , c'est ŕ la phi losophie ŕ 

reconna î t re dans la réforme un r a p p r o c h e m e n t 

de la religion vers e l le męme, et pa r t an t le d e r 

nier p rogrčs qu 'a i t encore accompli le chris t ia

n isme. 

Mais r evenons ŕ l'Eglise. Tant que le chris t ia

n isme pr imit i f ne fut q u ' u n e ph i losophie , il n 'eut 

ŕ s 'embarrasser n i du droi t ni de la législation. 

Tou te doc t r ine religieuse qui s'élčve ne songe 

qu 'ŕ pe rsuader et ŕ convert i r . En t ič rement m o 

ra l e , elle ne descend pas encore aux rappor t s et 

aux résistances ju r id iques . Ainsi dans les qua t r e 

évangiles l ^ m o t de droi t n 'est pas m ę m e p r o 

noncé ; la just ice n'y est q u e la sainteté m ę m e , 
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et t ou te la pol i t ique du Chr is t consiste ŕ ne pas 

blesser les puissances établ ies . Mais dčs q u e 

l'Eglise chré t ienne eut pris q u e l q u e corps , qu 'e l le 

se t rouva męlée aux intéręts de la société qu 'e l le 

voulai t conve r t i r , elle du t régler ŕ la fois sa p r o 

p re const i tut ion et ses r appor t s avec les laďcs t an t 

sujets que souverains . Dans son sein il fallut d é 

t e rminer les condi t ions et les degrés du sacerdoce, 

les lois de la h i é r a r c h i e , les censures et les c h â 

t imens de la discipline, la man ič re d ' acquér i r les 

bénéf ices , la na tu r e des choses sacrées , des t e m 

p l e s , des au t e l s , des chape l l e s , des c loches , e t 

de tous les b iens ecclésiast iques : v isŕvis des 

p e u p l e s , elle du t régulariser la d i s t r ibu t ion de la 

paro le spir i tuel le et la conférence des sac remens , 

pu i s les dona t ions volonta i res , ainsi q u e les r e 

lat ions de propr ié té avec les domaines des laďcs. 

N o u s voilŕ b ien loin de la ph i losoph ie , et u n e 

législation fort compl iquée devait ę t re l ' inévitable 

résul ta t de cet te s i tuat ion de l 'Eglise. 

L 'Ecr i ture , les t rad i t ions , les conciles, les d é 

crétales, const i tu t ions et bul les des papes , enfin 

des lois r endues par les au tor i tés t empore l les 

c o n c o u r u r e n t ŕ former le droi t canon ique , jusca-

nonicum. Il ne faut pas s 'é tonner q u e les e m p e 

reu r s et les rois aient par t ic ipé ŕ la législation 

ecclésias t ique, car le droi t canon ique ne r e p r é 

sente pas t an t l 'esprit m ę m e de l'Eglise q u e les 
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t ransact ions et les r appor t s auxque ls elle est 

obligée de se p rę te r visŕvis de tou t ce qui n'est 

pas elle. Ainsi le corpus juris canonici nous offre 

des fragmens du Code théodosien, des compi la 

t ions jus t in iennes , des capitulaires des rois francs 

et des lois des empereu r s d'Allemagne. 

U n e législation si nécessaire ŕ l 'Europe c h r é 

t i enne ne devait pas long temps a t t endre des 

essais de rédact ion uni forme. Sous le pape Eu 

gčne I I I , vers 1107, u n moine de Bologne, G r a 

t ien , composa un décre t qu ' i l fabr iqua avec des 

extrai ts des canons des conciles, des écrits des 

pčres grecs et la t ins , des const i tut ions des papes 

et de que lques lois des empereurs . 

Depuis G r a t i e n , les papes s 'occupčrent ŕ 

l'envi de travailler ŕ la législation ecclésiast ique. 

Alexandre I I I fit u n e p remičre collection des dé

crétâtes. 

Alexandre IV en fit u n e seconde ; 

I n n o c e n t I I I u n e troisičme et u n e q u a t r i č m e ; 

Honor ius III une c inquičme ; 

Enfin la s ixičme et derničre don t on se ser t 

encore au jourd 'hu i fut rédigée pa r les ordres de 

Grégoire IX. 

Aprčs ce pape , Boniface VI I I , en 1291, c o m 

posa le Sexte des const i tu t ions d ' Innocent IV, 

de Grégoire X et de celles qu' i l avait r endues 

lu i męme. 
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Clément V disposa ensui te ses cons t i tu t ions , 

et les canons du concile de Vienne , qu ' i l appela 

les Clément ines . 

Jean X X I I et d 'autres papes a jou tč ren t les 

Extravagantes communes don t les cinq livres 

t e rminen t le Corpus canonicum. 

Dans cette codification successive les papes 

vou lu ren t rivaliser avec le d ro i t r oma in . Ainsi 

ils d o n n č r e n t la forme de Pandec tes a u Déc re t 

de Gra t ien , de Code aux Déc ré t a l e s ; le Sexte, les 

Clément ines et les Extravagantes furent rédigés 

sur le plan des Novelles de Jus t in ien ; il n 'y e u t 

pas m ę m e jusqu ' aux Ins t i tu tes q u e les pontifes 

n 'aient vou lu con t re fa i re ; et en i 5 8 o Pau l I V 

o r d o n n a ŕ Lancelot de réd iger des Ins t i tu tes de 

droi t canonique : elles servirent de m a n u e l ŕ la 

jeunesse des universi tés . 

Cela nous condu i t ŕ cons idérer la posi t ion de 

l 'Eglise eu égard au dro i t romain ; elle commença 

p a r le cul t iver avec a r d e u r ; elle aimait ce t te l é 

gislation élevée et généra le , écri te dans u n e langue 

qu 'el le seule alors savait ŕ fond, dépô t de m a x i 

mes d 'équi té , d 'opinions et de faits don t l ' in te l 

l igence augmen ta i t sa cu l tu re et son c r éd i t ; elle 

t en ta aussi d 'exercer son influence sur le d ro i t 

civil, et d'y po r t e r la r i gueu r de sa spir i tual i té ; 

mais elle n'y réussi t jamais qu ' ŕ demi , et r e p o u s 

sée par l ' instinct de la législation et des légistes, 
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elle dev in t l ' ennemie de ce jus civile d o n t les 

pr incipes é ta ient une, a r m e puissante aux mains 

des laďcs, dé lend i t ŕ ses m e m b r e s , sous H o n o 

r ius I I I , de l 'é tudier et de le professer, et désor

mais travailla avec persévérance ŕ se ménager 

dans le droi t canon ique u n arsenal de doctr ines 

ŕ elle, mélange toutŕfait nouveau de théologie 

et d ' intéręts t empore l s , et qui s'installa dans la 

science, dans les jur id ic t ions et dans les u n i 

versités. 9 

Voilŕ posée la tr iple base de la législation eu

r o p é e n n e : le droi t civil, le droi t féodal et le 

d ro i t canon ique . Ce concours d 'élémens divers 

a m e n a dans l 'Europe m o d e r n e les męmes résul 

ta ts q u e le conflit du droit pré tor ien et des Douze 

Tables dans l 'ancienne Rome. En effet, c o m b i 

ne r et concil ier des te rmes aussi opposés q u e les 

maximes du droi t romain , les m ś u r s féodales, 

les in téręts et les pré tent ions ecclésiastiques, 

n 'é ta i t pas chose facile et légčre. Les j u r i s con 

sul tes devinren t indispensables en Allemagne, 

en F r a n c e , en Ital ie, en Angle ter re et en E s 

pagne . Ils s 'associčrent ŕ l 'autorité de l'Eglise et 

de la noblesse ; conseillers des rois , h o m m e s 

d 'état , professeurs, magis t ra ts , ils occupčren t le 

p remier rang jusqu 'ŕ la fin du xvi e sičcle. 

La France a r o m p u aussi complč tement avec le 

droi t canonique qu'avec la féodalité : ca thol ique, 
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elle s'est dégagée des liens t empore l s du c le rgé , 

p e n d a n t q u e la réforme en Al lemagne a é té c o n 

t ra in te de respecter les é tabl issemens pol i t iques 

de l'Eglise, et qu 'avec toute son indépendance 

ph i losophique elle vit enco re au mil ieu du 

moyenâge. 
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Trois puissances, la l iber té , la rel igion et la 

phi losophie , les c o m m u n e s , Grégoire V I I , Aba i 

lard, a t t aquč ren t p resque en męme temps la féo

dal i té , cet te société un ique dans l 'histoire, c o m m e 

l'a r e m a r q u é Montesquieu , et qu i rendi t le ser

vice au m o n d e de poser un point d 'arręt en t re 

la conquę te et les temps modernes . Mais les peu

ples é ta ient t r o p enfans p o u r se condui re eux

męmes . La papau té avait u n e spir i tual i té t rop 

généra le et des passions t rop i tal iennes p o u r 

rall ier long temps ŕ elle les intéręts pol i t iques de 

c h a q u e na t i on ; la phi losophie , t r o p impopula i re 

et t r o p suspec te , épuisai t d'ailleurs toutes ses 

forces ŕ se défendre des persécut ions de la théo

logie et d 'Aris to te . 

P a r u t alors la royau té m o d e r n e qui t rouva 

dans la monarch ie française son déve loppemen t 

le p lus complet et le p lus efficace. Si aussi tôt 
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aprčs la m o r t de Rar l e le G r a n d , l 'Allemagne 

s 'empare du p remie r rang , si le pape et l ' empe

r e u r cons t i tuent le véri table moyenâge , dčs q u e 

l 'Europe devient adul te et p lus m o d e r n e , l a F r a n c e 

se lčve ŕ son t o u r ; elle puise dans son u n i t é 

géograph ique et d a n s son uni té cons t i tu t ionnel le 

la force nécessaire p o u r ne p lus t r ouve r ŕ t ravers 

des for tunes diverses q u e l q u ' u n qui puisse la 

r e m e t t r e ŕ la seconde place. 

L ' audace et la persévérance font la g r a n d e u r 

d e l ŕ royau té française c o m m e celle de la p a p a u t é 

r oma ine . Un se igneur féodal, possesseur d 'un 

fief p lus centra l q u e les domaines de ses égaux , 

conçoi t la pensée de conquér i r peu ŕ p e u sur la 

noblesse u n e a u t o r i t é m o n a r c h i q u e ; pensée q u i 

est dans l 'ordre pol i t ique ce q u e le dessein de 

Grégoi re V I I fut dans l 'ordre rel igieux, et qui 

mi t les rois ŕ la té te de la société française depu i s 

Hugues Cape t j u s q u ' a u m o m e n t oů Lou i s X I V 

e n t r a dans la t o m b e . 

Les p remie r s successeurs des comtes de Paris 

avaient senti confusément ce qu ' i ls pouva ien t de

veni r ; mais avant Phi l ippeAuguste r ien de g r and 

ne fut conçu ni t e n t é ; et de m ę m e q u e Rome t r iom

p h a pa r une succession de pontifes i l lustres depu i s 

H i ldeb rand jusqu 'ŕ Boniface V I I I , la royau té fran

çaise poussa ses en t repr i ses , grâce au génie diffé

ren t de trois h o m m e s , P h i l i p p e  A u g u s t e , saint 

Louis et Ph i l ippe le Bel : ils i n a u g u r č r e n t la mo
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narch ie et la firent asseoir sur des fondemens soli

des, l i n e saurai t échapper q u e les deux ro isqui on t 

travaillé les p remie rs ŕ cons t i tuer la France on t 

passé u n e par t ie de leur vie dans l 'Orient, et se 

sont m o n t r é s chevaliers héro ďques et chrét iens : 

les g randes pensées croissent ensemble et con

fondent leurs fruits et leurs rameaux . C'était en

core une maničre de cont redi re le génie local de 

la féodalité q u e de gue r roye r p o u r u n sen t iment 

rel igieux, pou r u n e idée générale . Phi l ippeAu

guste songe ŕ élever et ŕ concen t re r le pouvoir : 

il r end une o rdonnance sur l 'université qu i ne la 

crée pas p r o p r e m e n t , mais la const i tue et la ré

gularise *. Il requ ie r t les seigneurs de faire e x é 

cu t e r ses p ropres lois dans leurs domaines , d i s 

cute avec eux ses o rdonnances , et leur en fait 

j u r e r l 'observation. Voilŕ u n e just ice et une a d 

minis t ra t ion géné ra l e ; voilŕ vér i tablement un 

roi de F rance . Mais not re p lume n ' aura pas assez 

d'éloges p o u r un h o m m e dont le royal génie est 

sans con t red i t ce que le chris t ianisme a p rodu i t 

pa rmi ses enfans qu i ont passé sur un t rône de 

p lus h a r m o n i e u x et de plus pur . Louis I X croit 

ŕ son Dieu avec tou te la candeur et la foi naďve 

d 'un enfant ; il réchauffe dans son coeur les intéręts 

de son peuple avec t ou t e la char i té d 'un p č r e ; il 

* Voyez  le  livre  ix  des Recherches  de  Pasquier,  chapitres  3,  4, 
5, 6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13. Les  premiers  temps  de  l'univrsitι  de 
Paris  y  sont  mis  dans  tout  leur jour. 
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y travail le avec le b o n sens d 'un g rand ro i ; il sait 

résis ter aux ambi t ions tempore l les de R o m e au 

m o m e n t oů il en adore l 'autor i té divine. E h ! qu i 

serai t p lus chré t ien q u e saint L o u i s ? qu i c ro i ra i t 

mieux que lui ŕ JésusChrist et ŕ son pont i fe? 

mais r ien ne p e u t déconcer te r et faire dévier du 

vrai cet excellent carac tčre qui seul dans son 

sičcle sait accorder la raison et la foi : c'est lui 

qu i eű t é té d ignemen t pape et qu i mér i ta i t de 

par le r aux rois en pč re et en ma î t r e . P o u r s u i v a n t 

la pensée de Ph i l ippeAugus te , il r end la jus t i ce 

plus générale encore en établ issant les cas royaux, 

en d é t e r m i n a n t les c i rconstances et les occasions 

oů les lois de sa t e r re de F rance d e v i e n d r o n t des 

lois p o u r les au t res fiefs; il aboli t le comba t ju

diciaire , c'estŕdire qu ' i l f rappe au vif l 'espri t 

g u e r r o y a n t et b a r b a r e de la féodalité qu i exp r i 

mai t d ' une man ič re un peu grossičre et matér ie l le 

la c royance en la p ro tec t ion de Dieu p o u r le b o n 

dro i t . Sous ce r appor t le comba t jud ic ia i re p o u 

vait ę t re u n e idée spi r i tue l le et rel igieuse in

c o n n u e ŕ l 'ant iqui té , mais saint Louis lui fit céder 

la place ŕ la jus t ice m ę m e et ŕ ses paisibles c o n 

t roverses . Ses établisseinens recuei l l i rent les p r o 

cédés de la p r a t i que , que lques no t ions de dro i t 

r o m a i n et q u e l q u e s essais de réforme. Ils sont , 

ap rčs les assises de Jérusa lem, fruit des croisades, 

impor ta t ion de la loi ch ré t i enne en Asie, le p r e 
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mier m o n u m e n t de la législation française; car 

Char lemagne et ses capitulaires appar t i ennen t 

au tan t ŕ l 'Allemagne qu 'ŕ la France . On dirait q u e 

Phi l ippe le Bel se chargea de faire payer au p o n 

tificat roma in les injures de l 'empereur Henr i IV; 

Boniface VII I n'a p o u r se défendre du gantelet 

de Sciara Colone que l ' insolente ent remise de 

Nogare t , et il meur t vaincu pa r u n caractčre 

encore plus al t ier que le sien. Il est r emarquab l e 

q u e la théocra t ie papale suscita e l lemęme les 

deux ins t i tu t ions qui devaient la r ép r imer et d e 

venir p o u r elle u n obstacle insurmontab le . Ph i 

l ippe le Bel rendi t le pa r lement sédentaire , et 

composa les p remie rs étatsgénéraux, cet te a s 

semblée dans laquelle Mirabeau devait un j o u r 

exp l iquer l 'Evangile au clergé de France . Nous 

allons b ien tô t examiner ŕ pa r t ces deux fonde 

mens de l 'ancienne monarch ie . 

Aprčs Phi l ippe le Bel, des rois peu significatifs 

occupen t le t r ô n e ; Louis le Hutin, Phi l ippe le 

L o n g , Charles le Bel. Je passe sur les rčgnes d é 

sastreux de Phi l ippe de Valois et de Jean . Je 

cherche les grands hommes , ces rois types de la 

monarch ie , e t qui semblent pa r la variété de leur 

caractčre r épondre ŕ la variété des c i rconstances . 

Charles le Sage délivre la France des Anglais par 

l 'épée de Duguescl in , res taure les finances, é tabl i t 

u n e b o n n e police et corr ige par la persévérance 
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d 'une habi le té modes te l ' a m e r t u m e des disgrâces 

qu i pesaient sur le t rône q u a n d il y m o n t a . U n 

sičcle aprčs n o u s r encon t rons u n m é c h a n t h o m m e 

qu i rend i t ŕ la cause popula i re d ' incontes tables 

services. Ju squ ' ŕ Louis X I les r o i s , en p o u r s u i 

vant l 'agrandissement de l eur pouvo i r , n 'ava ient 

jamais ni considéré ni t ra i té la noblesse c o m m e 

e n n e m i e ; L o u i s X I au cont ra i re lui fit u n e inexo

rab le guer re , inonda les échafauds de son sang . 

On ne saurai t c o m p r e n d r e son rčgne pas p lus q u e 

Richelieu et la Conven t ion , si on ne l 'envisage 

c o m m e un t emps d 'except ion et de lu t te oů la 

c o m m u n e just ice ne para î t pas, oů t o u t est sa

crifié ŕ u n but , sans qua r t i e r et sans capi tu la

t ion . Enfin la France voit ŕ sa tę te u n roi b r i l l an t 

d o n t elle adopte p o u r ainsi dire*les défauts et les 

m a l h e u r s , aussi hau ta in dans la capt ivi té q u e 

dans sa cour , passionné p o u r les vers et les ba 

tailles, sachant en u n mot con t reba lance r Char les 

Qu in t . Ni les revers de François I e r ni les t aches 

de son carac tčre ne le feront descendre du r a n g 

d 'un grand ro i ; il a compr i s d ' inst inct et l ' in

fluence * q u e devaient avoir les le t t res dans n o t r e 

* Voyez  P A S Q U I E R , Recherches de la France,  liv.  I X ,  ch.  18,  oů 
est  racontιe  la  fondation  du  Collθge de France et la  succcession  des 
professeurs,  depuis  Ramus  jusqu'au  temps  oů  vivait  Pasquier. 
«  Entre les  professeurs  du  roi,  ditil,  que  je vous ai  touchιs, je  ne 
»  nomme  point  les vivans  qui  trouveront dedans  la  postιritι  leurs 
«  trompettes,  s'ils  s'en  rendent  dignes  » 
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pays , et la pol i t ique qui devait dir iger la France 

visŕvis du cont inent . Mais la nat ion française 

se rallie et s 'a t tache davantage encore ŕ un p a u 

vre gen t i l homme, cadet de Gascogne, obligé de 

conquér i r son t rône ŕ la pointe de son épée, 

n 'ayant pas le sou, puisant dans la bourse de ses 

amis, guer royan t avec eux, et puis , q u a n d il a 

t r i om phé , p r a t i quan t ŕ fond une ver tu de roi , 

l ' ingrat i tude, t o u r n a n t le dos aux réformés, o u 

bl ian t les d 'Aubigné et lesMornay pour se faire ca

thol ique , et n 'ę t re plus que le roi de France et 

de Navarre par la grâce de Dieu. Cette perpétuel le 

gasconnade ne nous déplaisait pas. Quel roi plus 

popula i re que Henr i IV? Quel est celui don t la 

mémoi r e a laissé plus de racines dans le cśur du 

peup le? Il y doit toujours v iv re ; plus nous nous 

enfoncerons dans la l iberté , plus les souvenirs 

vrais et pu r s de la monarch ie seront respectés 

c o m m e l ' inaliénable gloire de la pat r ie . Louis XIII 

n 'existe q u e pour les romanc ie r s ; le cardinal de 

Richel ieu , vé r i t ab lement roi, moissonne la n o 

blesse, dépoui l le ses préjugés de prę t re romain 

p o u r s'allier ŕ la réforme et ŕ l 'épée de Gustave 

A d o l p h e ; sachant b i e n , ce profond pol i t ique , 

q u e la F rance doit toujours avoir un po in t d 'ap

pu i dans le nord de l 'Europe ; enfin d protčge 

les let t res , fonde l 'Académie, tour ŕ tour émule 

et pa t ron de Corneil le : c 'estŕdire q u e cet h o m m e 
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ŕ lui seul a consommé l 'ouvrage de Louis X I , 

poursu iv i les in tent ions de François I e r , et r e n d u 

possible Louis XIV. 

S i , ŕ t ravers les vingt vo lumes du duc de 

Sa in t S imon , on veut recuei l l i r tous les t ra i t s 

épars qu i peuven t former le caractčre individuel 

de Louis XIV, il faut avouer que , de cette l e c 

t u r e , il sor t assez pe t i t de sa pe r sonne . Les 

h o m m e s qui on t vécu dans le r čgne suivant l 'ont 

j ugé avec la plus ex t ręme sévéri té , et voici c o m 

m e n t Montesqu ieu s'était amusé ŕ c r ayonne r 

u n por t ra i t qu i , par une s inguličre co ďnc idence , 

semble ę t re le r ésumé des longs Mémoires de 

Saint Simon. 

« Louis XIV. Ni pacif ique, ni gue r r i e r . Il avait 

» les formes de la jus t ice , de la po l i t ique , de la 

» dévot ion, et l'air d 'un g rand ro i . D o u x avec ses 

» domes t iques , l ibéral avec ses cour t i sans , avide 

» avec ses peup le s , inqu ie t a v e c ses e n n e m i s , 

» despo t ique dans sa famille, roi dans sa c o u r , 

» d u r dans ses consei ls , enfant dans celui de 

» conscience, d u p e de tou t ce qui joue le p r ince , 

» les m in i s t r e s , les femmes et les dévo t s , t o u 

» jou r s gouvernan t et tou jours g o u v e r n é , m a l 

» h e u r e u x dans ses choix, a imant les sots, souf

» frant les talens, cra ignant l 'esprit, sér ieux dans 

» ses amour s , et dans son dern ie r a t t a c h e m e n t 
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* Pensιes  dιtachιes. 

» faible ŕ faire pitié ; aucune force d'esprit dans 

M les succčs , de la sécuri té dans les revers, du 

M courage dans sa mor t . Il aima la gloire et la 

» religion, et on l 'empęcha toute sa vie de c o n 

» naî t re ni l 'une ni l 'autre. I l n 'aurai t eu p res 

» q u e aucun de ces défauts s'il avait été un peu 

» mieux élevé et s'il avait eu un peu plus d 'es

» pr i t . Il avait l 'âme plus grande que l 'esprit . 

» Madame de Maintenon abaissait sans cesse cette 

> âme p o u r la me t t r e ŕ son point*. » 

L 'his toire s 'arrę tera t elle ŕ cet te appréciat ion 

du caractčre personnel d 'un h o m m e qui repré

sente son sičcle et lui donne son n o m ? Sur ce 

po in t , Voltaire a vu plus juste en présentant ŕ 

l 'admirat ion de la France le rčgne de Louis , qu i , 

j ' e n demande bien pardon ŕ Montesquieu , n o n 

seulement avait l'air d 'un grand roi , mais l 'était 

en réa l i té ; q u i , s'il craignait l 'espr i t , sut e m 

ployer le génie, et se fit u n e couronne de toutes 

les i l lustrat ions contempora ines . Il a por té le 

dern ie r coup ŕ la féodal i té , non plus comme 

Richelieu en me t t an t les nobles ŕ mor t , mais en 

faisant des cour t isans , et en ne laissant d e b o u t 

qu 'une g randeur , la s ienne : incontestable progrčs 

Source BIU Cujas



MONARCHIE 

vers l 'égalité pol i t ique. Au su rp lus , q u a n d tou t un 

peup le aime ŕ se reconna î t re et ŕ se glorifier dans 

u n h o m m e , il y a lŕ au fond u n e vérité profonde, 

et souvent les lieux c o m m u n s de l 'histoire sont 

les a r rę t s de l ' humani té . 

Aprčs Louis XIV, les dest inées de l 'ant ique mo

narchie sont closes et consommées . Son espri t fut 

de s 'appuyer su r le p e u p l e ; sa gloire de l'avoir 

condui t et é m a n c i p é ; au c o m m e n c e m e n t du x v m e 

sičcle, elle a fini son oeuvre ; alors on dirai t qu 'e l le 

est ŕ la fois a b a n d o n n é e de son génie et de sa for

t u n e . 

L 'his toire des pa r l emens se par tage en deux 

époques bien dis t inctes : depuis le rčgne de P h i 

l ippeAugus te j u squ ' au d é b u t du x v i e sičcle, ils 

t ravai l lent ŕ la cons t i tu t ion et ŕ la g r a n d e u r de 

la F rance . Depuis l ' avčnement de la r é f o r m e , 

c'estŕdire d 'une op in ion qu i venait con t r a r i e r 

l ' ant ique léga l i t é , jusqu 'en 1789 oů ils f u r e n t i n 

définiment mis en vacances , ils ne von t p lus q u e 

d 'échec en échec , et leur décadence n'a p lus d'in

t e r rup t ion . 

L 'o rd re législatif, l 'ordre adminis t ra t i f et l 'o r 

d re judic ia i re sor t i ren t pén ib l emen t d 'une c o n 

fusion inévitable au c o m m e n c e m e n t des sociétés . 

Q u e les pa r l emens rendissent la j u s t i c e , voilŕ 

qu i fut toujours incon tes té ; mais de plus ils se 
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disaient législateurs et voulaient con t r ibuer ŕ 

"» l 'adminis t ra t ion du r o y a u m e ; de lŕ ces lu t tes 

avec le t rône , et les déchi remens de la cons t i 

tu t ion . La loi émanai t de la r o y a u t é , et no t re 

droi t publ ic tenait pour maxime, si veut le roi, 

si veut la loi. Les rois faisaient la loi dans leur 

conseil , qu i ne se dist inguait pas du pa r l emen t 

dans les p remiers temps de la t roisičme race ; 

mais q u a n d une des part ies de ce conseil eut été 

ins t i tuée ŕ Par is compagnie judiciaire p e r m a 

nen t e , les rois , p o u r donne r ŕ leurs o rdonnances 

u n e au to r i t é plus au then t i que encore , p r i r en t 

l ' hab i tude de les faire p résen te r ŕ cet te c o m p a 

gnie p o u r qu'el les y fussent.. . . Quel sera le m o t ? 

approuvées? homologuées? conf i rmées? N o n , 

mais enregistrées. C'est sur ce mot , sa valeur e t 

sa por tée q u e les par lemens et les rois on t épuisé 

leurs p ré ten t ions , leur po lémique , les sédi t ions 

et le despot isme ; poin t ŕ jamais litigieux et o b 

scur q u e la révolut ion ne t rouva pas encore d é 

brou i l l é et éclairci. Il était r econnu que le par le 

ment , sur la présenta t ion d 'un édit, avai t le droi t 

de r e m o n t r a n c e s : si le roi persévérait , le pa r l e 

m e n t faisait encore de nouvelles r e m o n t r a n c e s ; 

mais le roi s 'opiniâtrait , et s'en allait lu i męme 

en lit de just ice c o m m a n d e r l 'enregistrement . Que 

devaitil advenir dans ce conflit de la puissance 

royale et de la puissance par lementa i re? L ' e n r e 

Source BIU Cujas



2f)4 M O N A R C H I E % 

gis t rement i té ra t ivement exigé pa r le roi étaitil 

obl igatoire p o u r le p a r l e m e n t ? 

Adhnc  sub  judice  lis est. 

Dans un ouvrage fort savant rédigé par t ro is 

jur isconsul tes par lementa i res , Mey, Maul t ro t e t 

Aubry, Maximes du droit public français, e t q u i 

fut écri t sous l 'administrat ion de Lou i s X V , on 

sout ien t q u e le p a r l e m e n t a le droi t de refuser 

l ' enregis t rement q u a n d la loi lui para î t i n i q u e , 

qu' i l y a des momens oů la véri table fidélité des 

sujets consiste dans la résistance. Mais enfin, d i 

sent les par lementa i res , si le roi persis te , le p a r 

l emen t doi t  i l s 'entęter ŕ j ama i s? Voilŕ b ien la 

ques t ion posée, mais elle n 'est pas résolue , et la 

p lus g rande par t ie du sixičme vo lume des Maxi-

mes est consacrée ŕ exhor te r les magis t ra t s ŕ la 

f e r m e t é ; il y a force ci tat ions de Sénčque et d 'Ho

race , mais le n ś u d n 'est pas t r anché . Les pa r l e 

menta i res ins inuent b ien q u e le pa r l emen t a le 

pouvo i r législatif; mais ils n 'osent pas poser net

t e m e n t cet te p ré ten t ion et en dédui re les consé

quences . 

« L e par lement , disent i ls , est dépositaire des 

» droi t s du souverain et de ses sujets, chargé de 

» faire respecter ŕ ceuxci la puissance royale, et 
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» de défendre la l iber té et les droi ts nat ionaux 

» cont re les entrepr ises du despot isme. Il est 

» chargé de la garde des lois, de l 'exécution des 

» anciennes et de l 'examen des nouvelles. C'est 

« le roi l u i męme et le roi seul on le suppose) 

» qui l'a déchargé de cet impor t an t dépôt ; mais 

« il l'en a chargé depuis plusieurs sičcles, et avec 

>i tou tes les solennités de la forme légale *. » 

L 'enregis t rement avait ses avantages ; il e m 

pęchai t les précipi ta t ions et les surpr i ses , et 

pouvai t donne r ŕ la royauté des avert issemens 

préc ieux : mais , d 'un au t re côté , il entravait l ' ini

t iat ive et l 'allure du pouvoir qui n'avait pas de 

c o m p t e ŕ r end re ŕ la magis t ra tu re , mais seu le 

m e n t au peuple , représenté par les é t a t s géné 

r aux . La cause des par lemens et la cause du 

peup l e n 'é taient pas la m ę m e . Quand l 'Assemblée 

cons t i tuan te gouverna la France avec la m ę m e 

au tor i té que Louis X I V , et qu'elle envoya ses 

décre ts sur t ous les points du terr i to i re , le pa r 

l e m e n t de Rennes refusa d'en enregis t rer que l 

ques uns . « Ils ne veulent pas enreg is t re r ! s'écria 

» M i r a b e a u ; eh ! qu i leur parle d'enregistrer? 

» qu'i ls éc r iven t , qu'i ls t r anscr iven t , qu' i ls co

» pient , qu ' i ls choisissent de tous les noms celui 
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» qui plaira le p lus ŕ leur orguei l féodal ; mais 

» qu' i ls obéissent ŕ la na t ion , quand elle l eur in

» t ime ses o rdres sanct ionnés pa r son ro i . » 

Les beaux côtés des pa r lemens furent le d ro i t 

civil, la ju r i sp rudence et la d o c t r i n e , le d é p ô t 

de la vieille législation française, le ma in t i en 

des l ibertés et des résistances gall icanes, u n e 

succession de magis t ra ts consommés dans la 

science et la ver tu , des m ś u r s an t iques et naď

ves, u n espri t rel igieux, s incčre, et q u i suffit ŕ les 

condui re tan t q u e l 'o r thodoxie ca tho l ique ne fut 

pas t roub lée . M a i s d č s q u e la réforme, la phi loso

ph ie et les le t t res c o m m e n c e n t une čre nouvel le , 

les pa r lemens sont déconcer tés dans leurs vieux 

e r r emens et dans leurs m a x i m e s ; de l ' incer t i tude 

ils passent ŕ la colčre, et se m e t t e n t en lu t te r é 

glée cont re t ou t ce qui est nova teu r et progressif. 

Les nouvel les opin ions rel igieuses n ' euren t pas 

d 'ennemis plus t racassiers , p lus cruels et p lus 

in to lé rans ; les nouveaux tystčmes p h i l o s o p h i 

ques , de censeurs p lus acha rnés et p lus r is ibles. 

On conna î t l ' a r rę t en faveur d'Aristote. Q u a n d 

Richel ieu voulu t établir l 'Académie française, le 

p a r l e m e n t de Par is garda p e n d a n t un an 1 edi t de 

fondation, ne l 'enregistra qu 'avec chagr in , e t avec 

cet te restr ict ion : « A la cha rge pa r ceux de ladi te 

» assemblée de ne conna î t r e que de l ' o rnemen t , 

» embel l issement et augmenta t ion de la l angue . » 
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Qui b rű le les ouvrages des phi losophes au  XVIII e 

sičcle? le par lement , qui voudrai t a p p a r e m m e n t 

étouffer dans les flammes l 'esprit nat ional . Mais 

Vol ta i re , en in t roduisan t le sens c o m m u n dans 

la législation c r imine l l e , en arr ivant presque ŕ 

la publ ici té quot id ienne de nos j ou rnaux pa r son 

inépuisable ac t iv i té , ba t t i t en ru ines les cours 

souveraines ; il passa sa vie ŕ leur faire des pol i

tesses et u n e guer re ŕ m o r t ; il a pe ine ŕ ne pas 

révéler son an t ipa th ie p o u r la robe , et c'est u n 

plaisir pou r lui q u e d'écrire dans son Pauvre 

diable : 

Eh  bien  ! la  robe  est  un  mιtier  prudent, 
Et  cet  air  gauche  et ce front  de  pιdant, 
Pourront  encor  passer  dans  les  enquętes ; 
Vous verrez  lŕ de merveilleuses  tętes. 

E n t r e Vol ta i re , qu i régnait sur la France et 

sur l 'Europe, et des compagnies déchues qui ne 

savaient plus r ien, pas męme leur science, et qu i 

n e croyaient plus ŕ e l lesmęmes, la lut te était 

t r o p i néga l e ; e t , long temps avant 1789, l 'opi

nion avait abandonné les par lemens dans le p r é 

s en t ; elle les avait proscri ts pou r l 'avenir; et ce

pendan t q u e de ver tus i l lustres, de caractčres 

nobles et fermes, de doctr ines profondes et de 

talens élevés avaient rehaussé l 'histoire pa r l e 

m e n t a i r e ! Mais les services rendus , les anciennes 
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lut tes vra iment utiles et courageuses , les gloires 

individuelles ne pouvaient prévaloir con t re les 

to r t s uniformes et constans de la corpora t ion : e t 

la société française n'avait plus q u e de la ha ine 

p o u r un systčme successivement bienfaisant e t 

admirable , é troi t , funeste et r idicule . 

Pasquier , au moins aussi p réc ieux p o u r l ' a n 

t iqui té française que Var ron pour l 'ant iqui té ro 

maine , a consacré le second livre des Recherches 

delà F r a n c e ŕ l 'examen des origines de l 'ancienne 

cons t i tu t ion . Il y t ra i te du pa r l emen t a m b u l a 

to i re , du pa r lement établi dans Par is , et des a u 

t res du royaume , de l 'ancienneté et p rogrčs de la 

c h a m b r e des comptes , de l 'établissement du g r and 

conseil , et , ce qui est capital p o u r n o u s , de l'as

semblée des trois états de la France . V i e n n e n t 

ensuite de savantes excursions sur l 'ordre des 

douze pairs de F r a n c e , des maires du palais, les 

connétables , chancel iers et ducs , sur la noblesse , 

le droi t d 'aînesse, l 'apanage, la loi sal ique, sur la 

régence et la major i t é des rois . 

Occuponsnous des é ta tsgénéraux. Tou te n a 

t ion u n peu const i tuée se réuni t , soit tou t en t ič re , 

soit pa r des r ep résen tans , dans des assemblées 

solennelles p o u r faire des lois, a d m i n i s t r e r , e t 

m ę m e , dans les p remie r s t emps , r e n d r e la j u s 

t ice . Mais aprčs Kar le le Grand les assemblées 

nat ionales des Francs d ispara issent ; et j u squ ' ŕ 
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Phi l ippe le Bel cette ins t i tu t ion , si bien fondée 

sur la na tu r e des choses qu'el le se re t rouve par

tout , a cédé la place au régime féodal. Il y a, p o u r 

ainsi d i r e , solution complč te de con t inu i t é , et 

c'est to r t q u e que lques publicis tes ont voulu 

t rouver un lien h i s tor ique ent re les assemblées 

de la p remič re et de la seconde race et l 'avéne

men t du t i e r s é ta t sous l 'adversaire de Boni

face VI I I . Son appar i t ion n 'est d 'abord q u ' u n 

accident toutŕfait fortui t . Phi l ippe le Bel, dans 

ses en t repr i ses , s'avisa de s'adresser aux bourgeois 

pa r cet inst inct qui t ou rne les rois vers les peu 

ples quand ils on t besoin du suffrage de l 'opinion 

et du secours de la bourse . Sur ce poin t Pasquier 

est aussi détaillé que précis. Aprčs avoir remar

q u é que jamais on ne fit assemblées générales 

des trois états en cette France sans accroître les 

finances de nos rois à la diminution de celles du 

peuple, il con t inue en ces termes : 

« Le premier qu i mit cette invention en avant 

» fut Ph i l ippes le Bel, sous lequel advinrent plu

» sieurs muta t ions tant en la police séculičre 

» qu 'eclésiast ique. Cestui avait innové certain tr i

» b u t q u i estoit pou r la p remičre fois le cent iesme; 

» pou r la seconde, l ec inquan t i e smede tout nos t re 

» bien : cet impos t fut cause q u e les manans et 

» habi tans de Paris , Rouen, Orléans, se révol 
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» t č ren t et mi ren t ŕ m o r t tous ceux qui furent 

» députés pou r la levée de ces deniers . Et luy 

» encores ŕ son r e tou r d 'une expédi t ion con t r e 

» les F lamands voulu t imposer u n e au t r e cha rge 

» de six deniers p o u r livre de chasque d e n r é e 

» v e n d u e ; toutesfois on ne luy vou lu t obéyr . Au 

» moy^n de quoy , par l'advis d ' E n g u e r r a n d de 

» Marigny, grand supe r  i n t endan t de ses finances, 

» p o u r o b v i e r a ces émeutes , il p o u r p e n s a d 'ob

» teni r cela de son peuple avecques p lus de d o u 

» ceur . Car s 'estant fait sage pa r son exemple , e t 

» voulant faire un au t re nouvel impost , Gui l l aume 

» de Nangis nous a p p r e n d qu'i l fit ér iger un g rand 

» échafaud dedans la Ville de Par i s , et lŕ pa r l 'or

d gane d ' E n g u e r r a n d , aprčs avoir hau t loué la 

» v i l l e , l 'appelant c h a m b r e royale en laquelle les 

» rois anc i ennemen t p rena ien t leurs p r e m i č r e s 

» n o u r r i t u r e s , il r emons t r a aux syndics des t ro i s 

» estats les u rgen t e s affaires qu i t ena ien t le roi 

» assiégé p o u r subveni r aux guer res de F l a n d r e s , 

» les e x h o r t a n t de le voulo i r secour i r en cet te 

« nécessité pub l ique oů il y allait du fait de t o u s . 

» Auque l lieu on lui présenta corps et b ien : l e 

» vant par le moyen des offres l ibérales qu i furent 

» faites u n e imposi t ion fort griefve pa r t ou t le 

» royaume . 

» L ' h e u r e u x succčs de ce p r emie r c o u p d'essay 

» se t ou rna en cous tume , non tant sous Louys 
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» Mutin, Phi l ippes le Long et Charles le Bel, que 

» sous la lignée des Valois, et spécialement sous 

» le roi Jean, aydé en cecy des ins t ruct ions et m é 

)i moires de Charles cinq son fils, lequel ne fut 

» pas sans raison s u r n o m m é le sage aprčs sa mor t , 

» parce qu 'en tou tes ses act ions il eut cette p r o 

» posi t ion stable, de les faire autoriser par les 

» t rois estats, ou b ien en une cour de par lement , 

» chose qui n'estait pas si familičre ŕ nos roys 

» auparavant luy : et encores q u e de fois ŕ aut res 

» il receust que lques t raverses des estats, es tant 

» ŕ ce instiguez par les sollicitations et menées du 

» roy de lSavar re , et fust par cette cause con t ra in t 

» d 'acquiescer con t re son opinion ŕ leurs volon

» tés, si estce q u e leurs cholčres refroidies ou 

» l 'assemblée dissolue , il restablissoit toutes 

» choses conformément ŕ son désir . Voilŕ sur 

» q u o y les tailles, aydes et subsides ont pris l eur 

» p remier fondement , et ont avecques le temps 

» pris tel pied en t re nous qu'elles sont parvenues 

» au sommet . Du commencement on procéda pa r 

» imposi t ions q u e l'on obtenoi t des es ta ts ; les

» quel les ne duro ien t qu 'un an, que l'on appela 

» aydes et subsides parce qu'el les estoient mises 

» sus, p o u r ayder nos roys au défroy des guerres 

» qui lors se présentoient . E tc . **. » 

*  Recherches  de  la  France,  liv. il',  chap  7 : De  l'assemblιe  des 

trois  ιtats  de  la  France,  cour  des aydes,  sur  le  faict  de  la  justice, 
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Ainsi voilŕ le pouvoir des é ta ts d é t e r m i n é ; ils 

vota ient l ' impôt ; q u a n t ŕ l 'exercice de la p u i s 

sance législative, ils n'y concoura ien t q u e pa r des 

remont rances . Les q u a t r e rois qui suivirent Ph i 

l ippe le Bel ne rassemblčren t pas les é t a t s géné 

raux . Sous le roi Jean nos m a l h e u r s les firent con

voquer p r e s q u e a n n u e l l e m e n t . R a p p e l o n s en pas

sant ceux de i 3 6 ^ , sous Charles le Sage , qu i 

s 'occupčrent de p u r g e r la F rance des compagnies 

qui désolaient le r o y a u m e ; ceux oů u n sičcle 

aprčs , en 1467,LouisXI d o n n a le p remie r exemple 

de m a n ś u v r e s employées p o u r c o r r o m p r e les 

électeurs ; ceux qui sous Char les VI I I r ég lč ren t 

la majori té du roi , la p r a g m a t i q u e et le conse i l ; 

ceux qui sous François I e r refusčrent la cession 

de la B o u r g o g n e ; ceux qu i en i 5 0 o , p e n d a n t la 

m i n o r i t é d e C h a r l e s C o p r o d u i s i r e n t l 'o rdonnance 

d 'Orléans. On se souvient assez de ceux de Blois ; 

la Ligue t in t les siens ŕ Paris en 15g.3. 

Louis XII I en t ra i t dans sa majori té q u a n d il 

convoqua en 1614 les dern iers é t a t s généraux de 

l 'ancienne monarch ie . On y t r o u v e le p r emie r 

exemple d 'une pét i t ion adressée aux états con t r e 

les excčs d 'un h a u t se igneur , du d u c de Nevers 

tailles,  aydes  et  subsides;  pag.  87, 88. —Voyez  encore  Mιzeray, 
ainsi que l'Histoire  des assemblιes  nationales, par  le prιsident  Hen
rion de  Pansey,  et  la  x x v e  lettre d'Augustin  Thierry  sur  l'histoire 
de  France. 
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i qui avait fait empr i sonner un trιsorier de France 

pou r s'ętre opposé ŕ une levée illégale de deniers . 

On y dé l ibéra sur le r e t r anchement des pensions. 

Le t iersétat d e m a n d a une déclaration nouvelle 

de l ' indépendance de la c o u r o n n e ; le clergé y 

mit obstacle : mais il n 'obt in t pas non plus la p u 

blicat ion du concile de Tren te , objet constant et 

toujours ma lheureux de ses vśux et de ses efforts. 

Enfin sorti t de ces é ta tsgénéraux la belle ordon

nance de 1629. 

Il est sensible q u e dans cette derničre assem

blée tou t ce qui t ient aux intéręts et aux droi t s 

d 'un pays fut ag i té , mat ičres financičres, re l i 

gieuses et de hau te police. Il s'y passa aussi un 

incident cur ieux ; le l ieutenant civil, ŕ la tęte djune 

députa t ion du t iersétat , di t un j o u r ŕ l 'ordre de 

la noblesse assemblée en chambre : « Tra i tez 

» nous comme vos frčres cadets, et nous vous 

» hono re rons et a imerons. » Le lendemain 

M . de Senecey, prés ident de l 'ordre de la n o 

blesse, ayant audience du roi, s 'exprima ainsi sur 

cet te i rrévérencieuse pré tent ion : « Le t iersétat , 

» sire, q u i t ient le dern ier rang, oubl ian t tou te 

» sor te de devoirs, se veut compare r ŕ n o u s ; j ' a i 

» hon te de vous dire les te rmes qui de nouveau 

» nous ont offensés : ils comparen t votre Etat ŕ 

» une famille composée de trois frčres; ils d isent 

« l ' o r d r e ecclésiastique ę t re l 'a îné; le nô t re le 
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» pu îné , et* eux les cadets . E n quel le misérable 

» condit ion sommesnous t o m b é s , si cet te pa

» rôle est vér i table? En quoi tant de services ren

» dus d 'un t emps i m m é m o r i a l , t an t d ' h o n n e u r s 

» et de dignités t ransmis hé r éd i t a i r emen t ŕ la 

» noblesse, l 'aurait elle b ien , au lieu de l 'élever, 

» te l lement rabaissée qu 'e l le fűt avec le vulgai re 

» en la plus é t roi te sorte de société qui soit pa rmi 

H les hommes , qu i est la f raterni té . Rendez , sire, 

» le jugement , et pa r u n e déclara t ion ple ine de 

» jus t ice , faitesles me t t r e en leurs devoirs et r e 

» connaî t re ce q u e nous sommes et la différence 

» qu'il y a *. » Les in for tunés! Richel ieu n 'é tai t 

pas encore arr ivé aux affaires. TJn sičcle et demi 

apr«e, Mathieu d e M o n t m o r e n c y br iguai t la faveur 

popula i re . 

En t r e i ô i / j e t  1789^5 let t res et la ph i losophie 

comblen t l ' intervalle, et ce t te Assemblée c o n s t i 

t u a n t e oů l'on devait expier t an t de mépr i s , ne 

s 'ouvrira q u e lo rsque la civilisation et le génie 

nat ional a u r o n t reçu la plus b r i l l an te et la p lus 

r iche cu l tu re . Il faudra q u e sous le plus absolu 

de nos rois une l i t t é ra ture enchan te resse nous ait 

fait goű te r les plus vives jouissances de l 'esprit , 

q u e plus tard une audacieuse émancipa t ion de la 

* Extrait  du  procθsverbal  de  la  noblesse  aux  ιtats  de  1614, 
pag.  113. 
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pensée nous ait je tés dans des systčmes qui vou

d r o n t ŕ tou t pr ix se satisfaire. Alors le temps 

venu, les salles de Versailles s 'ouvriront , se rem

pl i ront d ' o r a t eu r s , d 'hommes d 'Etat ignorés, 

s ' ignorant euxmęmes . Barnave sort ira d 'un ba r 

reau de province, Cazalčs d'un régiment de cava

ler ie , Mirabeau de ses débauches : des comités 

pleins de lumičre écr i ront sans hésiter u n e légis

lation nouvelle , e t en deux ans le peuple français 

n e t rouvera plus rien de l 'ancienne monarch ie . 

Ce n'est pas comme en Angleterre une conquę te 

lente qui ne parvient ŕ s 'achever qu 'ŕ force de 

t e m p s , de s ta tu ts ar rachés successivement au 

despot isme royal ou ŕ l 'asservissement par lemen

t a i r e ; c'est le développement soudain et m a g n i 

fique d 'une nat ion qui touche d'un bond au t e rme 

de sa course . 

Main tenan t il nous est facile de r épondre ŕ 

cet te ques t ion : la France avaitelle ou non u n e 

cons t i tu t ion sous l 'ancienne monarch ie? Elle 

avait u n e const i tut ion non écri te, p rofondément 

enrac inée dans ses m ś u r s , voilŕ quelle étai t sa 

f o r c e ; mais confuse, imparfa i te , dépourvue des 

moyens de se réformer el lemęme, douteuse ou 

m u e t t e sur des difficultés capitales, voilŕ qu i 

fit sa ru ine . C o m m e le par lement ne savait pas 

au jus te , non p lus que la royauté , ce qu 'étai t 

l 'enregistrement, il fallut que l 'Assemblée c o n 

i .  20 
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st i tuante se chargeât de supp r imer ce sujet de 

con t roverse ; comme les é ta tsgénéraux ne p o u 

vaient réclamer q u e la faculté de voter l ' impôt 

quand ils étaient convoqués suivant le bon plai

sir des rois, il fallut q u e la royauté , qu i avait si 

pu i ssamment servi la l iber té , r e connű t son p r o 

p re ouvrage et vou lű t b ien donne r ŕ ce t iers

é ta t , émancipé sous sa pro tec t ion et sous son 

aile, la place qu ' i l méri tai t , c 'estŕdire u n p ied 

comple t d'égalité, c'estŕdire le pouvoi r légis

latif. Voilŕ ce qu'el le au ra i t dű c o m p r e n d r e . Il y 

avait donc dans l 'ancienne France u n e const i tu

tion impuissante , et il y eut u n e révolut ion né 

cessaire. 

Vers la fin d u rčgne de Louis XIV, trois 

hommes sent i rent confusément l ' approche de 

commot ions inévitables. Les vices qu i mina ien t 

la monarch ie f rappčrent v ivement F é n e l o n , le 

d u c de Bourgogne , et le duc de SaintSimon, qui 

n o u s m o n t r e dans ses Mémoires quels é ta ient ŕ 

p e u prčs les projets de réforme de ces t rois per

sonnages . Ils songeaient ŕ u n e res taura t ion de la 

noblesse , ŕ des assemblées provinciales qu i de 

vaient in terveni r dans l 'administrat ion générale 

et dans les affaires par t icul ičres des loca l i tés , 

enfin la vieille cons t i tu t ion devait ę t re récrépie 

et r épa rée . Il n 'en alla pas ainsi ; au lieu du mi 

nis tčre de Fénelon, il y eu t celui d u cardinal 
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Dubois . La réforme ne v in t pas d'en h a u t ; elle 

ne par t i t ni d 'une noblesse ni d 'un clergé qu i 

n 'en pouvaient plus : toute la vie de la France 

s'était réfugiée dans le p e u p l e , se concentrai t 

dans le cśur du pays qui ba t ta i t v iolemment , et 

d on t les pulsat ions vives rejetčrent beaucoup de 

choses. 
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La Constitution  anglaise. 

Que les révolut ions sont utiles p o u r c o m 

p r e n d r e l 'histoire! combien dans u n sičcle oů 

les dynast ies et les const i tu t ions se supp lan t en t 

avec u n e rapidi té qu i p e u t é tonne r m ę m e l'ima

ginat ion la plus p r o m p t e , il nous est p lus facile 

de péné t re r dans l 'esprit des vicissitudes d u 

passé, et des faits qu i auparavan t paraissaient si 

compl iqués et si obscurs ! Ainsi, avan t 1789 la 

const i tu t ion anglaise n 'était q u e difficilement 

comprise , parce qu'el le étai t empre in te d 'un ca

rac tčre toutŕfait nat ional , et aussi parce qu 'e l le 

était un ique . L 'Angle ter re seul? vivait cons t i tu 

t ionne l lement l ib re , l 'Italie a d o n n é les le t t res et 

les a r t s ŕ l ' E u r o p e ; l 'Allemagne l ' indépendance 

religieuse ; la GrandeBre tagne l 'exemple de la 

Source BIU Cujas



CONSTITUTION  ANGLAISE.  3oQ 

l iber té pol i t ique , conqu i se , ma in tenue et r é g u 

larisée. Montesquieu , dans la premičre moit ié 

du x v m e sičcle, p u t seul s'élever ŕ la contempla

tion exacte et profonde de la consti tut ion an

glaise; aprčs lui , elle fut cons tamment é tudiée , 

souvent mal en t endue , su r tou t quand on voulut 

l ' accommoder ŕ la France . Nous pouvons a u 

jou rd 'hu i , aprčs nos deux révolut ions qu i s 'en

cha înen t et se complč ten t , appréc ie r avec u n e 

impar t ia l i té facile l 'originalité h is tor ique et les 

mér i tes généraux de cette vieille et puissante 

cons t i tu t ion , d 'au tant plus qu'elle est t roublée 

en ce m o m e n t par u n e crise salutaire qui met ŕ 

n u ses fondemens et ses pr incipes . 

César était te l lement prédest iné dans l 'histoire 

ŕ s 'entremet t re en t re l 'antiquité et le m o n d e m o 

de rne , comme Napoléon laissant derr ičre lui la 

vieille E u r o p e pose sa s tatue sur le seuil du xix° 

sičcle, q u e c'est encore lui qu i déba rque en An

gleterre et asseoit le premier u n camp romain sur 

le sol de cette île. Mais, vers le milieu du v e sičcle, 

Rome renonça ŕ l 'occupation vaniteuse des ri

vages de l 'Angleterre; c'est ŕ pe ine si elle eűt p u 

en ten te r la conquęte dans ses plus éclatantes 

prospéri tés . Comme pour remplacer surlechamp 

les maî t res de la vieille civilisation, la Germanie 

envoya les Saxons fonder dans cette île u n e so

ciété neuve , ayant ses lois, ses t radi t ions, ses 
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grands hommes , ses souvenirs et ses m o n u m e n s . 

Anté r ieure ŕ la féodalité, la société saxonne se 

compose de prętres chrét iens , de nobles et d 'hom

m e s l ib res ; elle a des assemblées nat ionales (wit-

tenagemot), u n grand législateur q u i appa r t i en t 

ŕ la fois ŕ l 'histoire et ŕ la poésie, don t les t rad i 

t ions on t fait un type, u n e é p o q u e ent ičre , c o m m e 

les mythes hel léniques p o u r Orphée , legum An-

glicanarum conditor, auque l le pat r io t isme at

t r i b u e tout ce que les moeurs anglaises o n t de 

franchise , de just ice et de l iber té . Aprčs Alfred, 

les Danois , qu' i l avait chassés, r epa ru ren t , régnč

r e n t que lque t e m p s ; mais la dynast ie saxonne fut 

r e s t au rée pa r Edouard le Confesseur p o u r s u c 

c o m b e r i r révocablement sous u n e conquę te nou

velle et définitive, sous l ' invasion n o r m a n d e . 

Ainsi , cette Angle te r re si fičre, ŕ jus te t i t r e , de 

son isolement qu i la protčge , la r end l ibre des 

soldats é t rangers et l'a sauvée de Napo léon , a 

c o m m e n c é son his toire par ę t re violée t ou r ŕ 

t o u r pa r les Romains , les Saxons, les Danois et 

les Normands . 

Gui l laume le Bâtard n ' appor ta pas seulement 

en Angle ter re sa personne et son épée , mais aussi 

u n e au t r e société, d 'autres m ś u r s , la féodal i té ; 

e t cet te fois n o n plus u n e féodalité successive, 

se rassemblant pičce ŕ pičce, mais const i tuée d 'un 

seul coup , générale et sys témat ique. Il pa r tage 
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l 'Angleterre ŕ ses barons , ŕ ses nobles ; il fait 

toutes les par t s lu i męme; il exige serment non

seulement de ses vassaux immédia ts , mais des vas

saux de ses vassaux, et il se const i tue le chef d 'une 

féodalité royale et d 'une aristocratie te r r ienne. 

Alors la vieille société saxonne, méprisée , s'efface 

sous cette organisat ion de la conquę te , et ne peu t 

p lus que laisser dans l 'âme des fiers Anglais de 

poé t iques r ancunes . 

Les rois et la noblesse se t rouvaient désormais 

en présence, vér i tab lement égaux ; ou p lu tô t la 

puissance appar tenai t ŕ l 'aristocratie, et ses d i 

visions seules pouvaient la donne r passagčre

m e n t a u suzerain assis sur le t r ône . C'est ici qu ' i l 

faut saisir le poin t de dépar t et la posit ion de 

l 'aristocratie anglaise; comment , seule en t re tous 

les patr iciats , elle se poussa spon tanément ŕ la 

tč te de la nat ion, st ipula pour le pays, le conduisi t 

et le gouverna sans a t tendre les sommations de la 

bourgeoisie et les insurrect ions populaires . De 

m ę m e que les Douze Tables résument les m ś u r s 

et les lut tes des trois premier^ sičcles de Rome, 

de m ę m e la grande char te des communes l ibertés 

de l'an 1215 représente et satisfait tous les droi ts 

qu i , depuis la m o r t de Gui l laume le Bâtard j u s 

qu ' au roi Jean, furent tour ŕ tour réclamés, ret irés 

et conquis. Les hau ts ba rons , aprčs avoir vaincu 

ce prince insolent et lâche, qu i , avec Richard III ; 
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déshonora la royauté anglaise, s t ipu lčrent p o u r 

l 'Eglise, p o u r la noblesse, p o u r les vassaux t a n t 

immédia t s que médiats et p o u r le peup le . D e p u i s 

Gui l laume les assemblées nat ionales avaient d i s 

p a r u ; mais les hau ts ba rons avaient pr is l ' h ab i 

t ude de se rassembler a u t o u r du roi p o u r s'oc

cuper des affaires générales : c o m m e n c e m e n t 

naturel et obscur de représenta t ion *. Il fut écr i t 

dans la g rande char te qu' i l ne serait fait a u c u n e 

levée ou imposi t ion , soit p o u r le d ro i t de scutage 

ou au t re , sans le consen tement d u c o m m u n con

seil d u royaume . C o m m e n t ce c o m m u n conseil 

étaitil composé? L e s t h a u t s ba rons y f iguraient 

sans con t red i t ; mais on ne sait r ien de p lus , o u 

p lu tô t il est constant q u e le peup l e et m ę m e la 

m o y e n n e aristocrat ie n 'é ta ient pas représen tés . 

Quoi qu' i l en soi t , la g r ande c h a r t e , composée 

de soixantesept ar t ic les , est u n e vér i table consti

tu t ion . Elle garant i t le droi t et la l iber té de c h a 

c u n ; elle s ta tue (ar t .  48) q u ' o n n 'a r rę te ra , n i 

n ' empr i sonnera , ni ne dépossédera de ses b iens , 

cou tumes et l ibertés, et on ne fera mour i r p e r 

sonne de que lque m a n i č r e q u e ce soit, q u e p a r 

le j u g e m e n t de ses pairs , selon les lois du pays. 

* Il y  a ici  une  analogie  entre  l'histoire  de  France  et  celle  d'An
gleterre  : \eJVittenagemot  ne se rattache pas plus  au parlement  que 
les  assemblιes du champ demai  aux ιtats  gιnιraux.  Dans  les deux 
pays,  il  y  a sur  ce  point  la  męme  interruption. 
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Elle p romet aussi q u e jamais la justice ne sera 

ni vendue , ni refusée, ni différée. 

Désormais les l ibertés nat ionales ne sauraient 

pér i r ; mais elles au ron t ŕ s'établir par de n o u 

veaux combats . Henr i I I I exécute avec traîtr ise 

le pacte q u e son pčre a signé, et la hau te n o 

blesse n o m m e une commission de v ing t qua t re 

b a r o n s , destinés ŕ veiller au maint ien de la 

g rande char te : voilŕ b ien les procédés d 'une oli

garchie puissante qui ne craint pas de met t re le 

t rône en suspicion et de p rendre la nat ion en tu

telle. Le comt'î de Leycester est d 'abord son chef, 

veu t devenir ensui te son maî t re et son r o i ; et, 

p o u r satisfaire u n e ambi t ion vulgaire, il in t rodui t 

u n e innovat ion don t ni lui ni ses con tempora ins 

ne soupçonnčren t l ' importance : t an t les jeux de 

l 'histoire se plaisent ŕ contrar ier les in tent ions 

pa r les résultats . Leycester, pour se ménager u n 

appu i cont re l e s pairs , s'avisa de convoquer dans 

le conseil c o m m u n du royaume deux chevaliers 

pa r comté , et deux bourgeois par bourg ou par 

ville. Révolut ion fondamentale . L'aristocratie se

condaire et la bourgeoisie se t rouvent associées 

ŕ la h a u t e noblesse : de telle façon que , dčs 

Edouard I e r , le pa r lement commence ŕ se c o n 

st i tuer et se dis t ingue en deux chambres dans la 

premičre par t ie du x iv e sičcle. 

L'histoire des Plantagenets n'est que la lut te 
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de l 'aristocratie contre la royauté . La noblesse a 

le b o n droit , la force et la gloire ; elle confond 

ses privilčges avec l ' i llustration et la l iberté de 

l 'Angleterre. 

La royauté n 'arr iva au p remie r rang q u e pa r 

les Tudor . Elle fut alors maîtresse, victorieuse et 

b r i l l an te ; c'est elle qui condui t le pays , impose 

silence au par lement , et se sert d u despot isme 

p o u r doter l 'Angleterre de l ' indépendance re l i 

gieuse et de l'éclat des le t t res et des a r t s . H e n 

r i VI I I fonde l'Eglise angl icane, le génie d'Elisa

b e t h confirme son ouvrage , q u e ne renversent 

pas les tentat ives de Marie , et l 'Angleterre se 

sépare ŕ jamais du pape et de Rome . Que lques 

his tor iens ca tho l iques , et m ę m e des his tor iens 

indifférens ou phi losophes , on t t rouvé dans cet te 

sépara t ion de l 'Angleterre que lque chose de pet i t 

e t de peu social. Cette vue nous semble peu jus te . 

L'Eglise anglaise avait cons t ammen t recours au 

pape cont re les concessions qui é ta ient a r rachées 

au pouvoi r royal , et pendan t q u e l 'aristocratie 

guer roya i t pou r la l iber té , elle appor ta i t constam

m e n t son ent remise et celle de la papau té en t r e 

les efforts de la noblesse et les refus perfides des 

Plantagenets . C'était d'ailleurs p o u r cette île, p o u r 

l ' humeur des Anglais si différente du génie d u 

Midi, p o u r cette l iberté pol i t ique et cons t i tu t ion

nelle qu i devait ętre re ine sur sa te r re , u n servage 
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intolérable q u e de relever de Rome. L ' an t ipa 

pisme de l 'Angleterre fut donc la condit ion n é 

cessaire de ses p r o g r č s ; la réunion de l'Eglise et 

de l 'Etat fut le corollaire indispensable des déve

loppemens de l 'esprit anglais. Encore une fois, 

ou les variétés de l 'histoire n 'ont aucun sens, ou 

W e s t m i n s t e r et le Vatican devaient se fuir et se 

repousser . Bacon et Shakespeare furent les con

t empora ins de cette émancipat ion religieuse. 

La dynastie des Stuar ts était destinée ŕ ę t re 

vaincue pa r le peuple et ŕ complé ter ainsi la 

tr i logie de la vieille his toire anglaise et le déve

loppemen t successif des trois é lémens de sa 

cons t i tu t ion . Jacques I e r vint , aprčs Henr i VIII et 

El isabeth , avec le mauvais goűt et la pédanter ie 

d 'un méchan t théologien, faire la théor ie d 'un 

despot isme qui n'était plus possible, et c o m p r o 

me t t r e les prérogat ives de la couronne par la r i 

dicule insolence de son érudi t ion. Aussi, q^iand 

Char les I e r arriva au t rône , la tęte remplie des 

t rad i t ions des Tudor et encore échauffée de 

l'ivresse q u e lui avait laissée le spectacle de la 

m o n a r c h i e espagnole, il t rouva dans la chambre 

des communes moit ié noblesse et moitié peuple , 

u n e puissance qui brű la i t de se constater , avide 

de guerre et de succčs. La premičre révolution 

anglaise fut nonseulement dans la na tu re des 
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choses , mais dans les condi t ions męmes de la lé

gali té nat ionale. Elle fut faite pou r déve lopper 

la const i tut ion ; c'est u n e guer re civile en t repr i se 

au nom de la loi, dans l ' intéręt et dans l 'espri t 

de la loi. La c h a m b r e des c o m m u n e s n'a les a r 

mes ŕ la main q u e p o u r s 'opposer ŕ l 'envahis

sement du pouvoir absolu ; elle dresse, en 1628, 

u n e pét i t ion des droi ts qu 'el le p résen te ŕ C h a r 

les 1 e r , et le roi , aprčs u n e premičre r éponse q u i 

n 'avait pas été t rouvée assez claire, p r o n o n ç a ces 

mo t s en plein p a r l e m e n t : « Soit dro i t fait c o m m e 

» il est désiré. » Q u a n d , en 1688, la race incorr i 

g ibleet malheureuse des Stuar ts fut i r r é v o c a b l e 

m e n t b a n n i e , que demanda t on ŕ Gui l l aume I I I , 

si ce n 'est la reconnaissance de tous les d ro i t s 

m é c o n n u s pa r Jacques II ? Le bill des droi ts n 'est 

po in t du tou t u n e déclara t ion ph i losophique , u n 

p r o g r a m m e de pr incipes généraux : l 'acte com

m e n c e par u n e énuméra t ion m é t h o d i q u e de tous 

les méfaits de Jacques I I ; v ient ensui te le r é t a 

b l i ssement de toutes les franchises na t ionales , 

réclamées comme droi ts et l ibertés incontestables , 

et sur ce : « Les lords spir i tuels et t empore ls et 

» les c o m m u n e s assemblées ŕ Wes tmins te r , pleins 

» d 'une ent ičre confiance q u e son altesse le pr ince 

» d 'Orange accompl i ra la dél ivrance qu'i l a déjŕ 

» tant avancée, et qu' i l les préservera encore de 
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» voir la violation ŕ ces droi ts qu'i ls v iennent de 

» rappeler , et de toutes autres a t te intes portées ŕ 

» leur rel igion, ŕ leurs droi ts et ŕ leurs l ibertés , 

» a r rę ten t q u e Gui l laume et Marie , pr ince et 

» princesse d 'Orange, sont et res tent déclarés roi 

» et r e ine d 'Angleterre , de France , d ' I r lande et 

» des E ta t s qu i en dépenden t . » Ainsi, en 1688, 

la const i tu t ion anglaise a por t é toutes ses c o n 

séquences no rma le s ; elle est toutŕfai t assise 

sur ses bases. 

Il est clair qu'il n 'y a lŕ n i r épub l ique d é m o 

cra t ique , ni monarch ie parfaite, ni ar is tocrat ie 

o l igarch ique ; c'est u n e combinaison complexe 

qu i s'est écrite dans l 'histoire peu ŕ peu , de r č 

gne en rčgne , de sičcle en sičcle ; qu i , pa r ces 

h e u r e u x accidens du hasard qui en font comme 

u n merveil leux art is te , présente un systčme com

plet qu 'on pour ra i t croire conçu et médité p h i 

losoph iquement . Le roi est déposi ta ire de l 'unité 

du pouvoi r exécutif; l 'aristocratie respectée en 

raison de ses śuvres , pépiničre intel l igente 

d 'hommes d'Etat , par tage le pouvoir législatif. 

La c h a m b r e des communes męle l 'aristocratie 

moyenne et le peup le ; c'est elle qui , ŕ vrai dire , 

rédige la loi, expr ime l ' op in ion nat ionale , et t rouve 

toujours le moyen de la faire parveni r aux affai

res. Quel est le défaut et la dissonance dans ce 

conce r t ? C'est que le peuple  n 'est pas suffisam
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* Voyez  liv.  v,  chap  0  Hobfoes, Locke. 

m e n t représenté . Locke l 'écrivait dčs 1690 *. 

Mais depuis 1688 l 'Angleterre donna ŕ l 'Eu 

rope le spectacle exemplai re d 'une cons t i tu t ion 

obéie par tous avec loyauté, n 'ayant besoin ni de 

commot ions ni de guer re civile, et puisant sa 

force dans les oscillations salutaires et légales q u i 

font la vie des sociétés. Il est admirab le combien , 

dans l 'usage de la l iber té , le génie anglais s'est 

m o n t r é modes te , sobre et p u r de tou t espr i t d e 

faction. 

L 'Europe doit encore ŕ l 'Angleterre la l iber té 

de la pensée qui sort i t na tu re l l ement des m ś u r s 

pol i t iques de ce peuple : comme il est de p r inc ipe 

dans la légalité anglaise q u e tou t ce q u e la loi ne 

défend pas est permis , et c o m m e aucun s ta tut n'a

vait in terdi t le l ibre exercice de l 'esprit et de la 

pensée , on écrivit , on impr ima sur les affaires d u 

pays , sur les in térę ts et les idées qui i m p o r t e n t ŕ 

l ' h u m a n i t é ; et l 'Anglais n 'é tai t responsable de sa 

pensée q u e devant ses pai rs , ses conci toyens , de

vant le j u r y de son pays. Tout cela ( t an t l 'histoire 

va v i te ) nous para î t au jourd 'hu i fort simple e t 

fort o rd ina i r e ; mais il n 'y a pas encore c inquan te 

ans qu ' en France la liberté de la presse é ta i t r e 

fusée, contes tée c o m m e u n droi t exorb i tan t e t 

u n e intolérable l icence. L 'Angle ter re a donné les 
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j ou rnaux ŕ l 'Europe ; elle a pris sur elle l'initia

tive des moeurs publ iques ; elle a été depuis la fin 

du xvn e sičcle inviolablement l ibre. S'environ

nan t de l 'Océan comme d'une large ceinture q u i 

fait ŕ la fois son o rnemen t et sa force, elle regar

dait les au t res nat ions, et comme elle ne les voyait 

pas libres, elle les méprisa i t un peu. Elle ne son

geait pas ŕ l 'émancipat ion des au t res peuples ; on 

eű t dit m ę m e une espčce de convention tacite 

en t re elle et les souverains qui ne craignaient 

pas que cet te l iber té insulaire devînt contagieuse; 

mais quand , en 1789, la l iber té devint cont i 

nenta le , les rois changčrent de ton et l 'histoire 

de face. 

L'Anglais est fier, hauta in , individuel , a iman t 

ŕ s'isoler; nous , au contraire , nous sommes p a r 

fai tement communicat i fs , a imables et bons com

pagnons . Mais n 'y at i i pas dans cette fierté du 

caractčre anglais un côté précieux pour la l iberté 

pol i t ique ? L'Anglais a une indest ruct ib le estime 

de lu i męme qui lui permet de se passer d e s a p 

plaudissemens de la foule, quand il se croit dans 

la rou t e du b i e n ; il a une profondeur de ca rac 

tčre , u n e digni té de m ś u r s , une foi en luimęme 

dont nous ne ferions pas mal de p rendre q u e l 

que chose. 

On a dit q u e l 'Angleterre étai t u n e île, et que 

r ien ne pouvait s'y développer en grand. Y a t on 
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b ien songé? Rien ne se déve loppant en grand en 

Angle te r re , la pa t r ie de Shakespeare , de Bacon 

e t de Byron ! Subst i tuons ŕ cet te affirmation s u 

perficielle u n j u g e m e n t p lus détaillé et p lus r é 

fléchi. I l est ho r s de dou te q u e l 'éducat ion po l i 

t ique des Anglais, q u i est c o m m e u n e déduc t i on 

h i s to r ique sans i n t e r rup t ion , leur a i m p r i m é u n 

carac tč re de c i rconspect ion et de p r u d e n c e , et 

les renferme souvent dans le cercle des t rad i t ions 

et des précédens . Les jur isconsul tes et les pub l i 

cistes, E d o u a r d Coke, pra t ic ien classique, Blacks

tone , qu i en 1758 mon ta i t p o u r la p remičre fois 

en chaire p o u r enseigner les lois anglaises , au 

g rand m é c o n t e n t e m e n t des au t r e s légistes c o r 

d i a l emen t indignés d 'une telle innovat ion , sont 

dest i tués de cet espri t qu i généralise et t i re de 

t a n t de faits épars u n ense ignement t héo r ique . 

Mais sortez de la légalité p ra t ique , et déjŕ le g é 

nie anglais s'élčve davantage . H u m e , Rober t son 

et Gibbon se font avec Vol ta i re les nfaîtres 

de l 'histoire au xvin 1 1 s i čc le ; toutefois, si on 

excepte G ibbon , on t rouve encore dans les h i s 

tor iens anglais u n reste de préjugés na t ionaux 

qu i les pr ive quelquefois de cette large impar t ia 

l i té plus na ture l le ŕ la F rance e t ŕ l 'Allemagne. 

Montons p lus h a u t : adressonsnous ŕ la p h i l o 

soph ie ; le génie anglais en a su a t t e indre tou te 

la hau teur . Quel espri t plus général q u e Bacon, 
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don t la lecture vous agrandi t , vous r e t r empe et 

vous laisse toujours plus d'éclat et de justesse 

dans l ' imagina t ion? Quel logicien plus irrésisti

b le q u e Hobbes , p lus art is te dans son désespoir 

et dans son ironie? quel penseur plus i ndépen 

dan t et plus l ibre que Jérémie Ben tham, dédai

gneux ŕ l'excčs de l 'histoire et du passé? Mais en

core plus hau t . E levonsnous ŕ u n e région plus 

é thé rée , ŕ la poésie. Cette fois le génie anglais n'a 

p lus r ien^l insulaire , ou p lu tô t l 'ange de la poésie 

anglaise est sorti des mers comme la beau té chez 

les G r e c s ; il a posé le pied sur le sol b r i t a n n i q u e , 

e t de lŕ il a pris son vol pour planer sur l 'Europe 

e t l ' enchanter de cette mélancolie profonde et 

po ignan te , de ces révélations du c ś u r de l 'homme 

qu i semblent le satisfaire en le tourmentan t . Sha

kespea re , sous El isabeth, réfléchit dans son âme 

tou tes les pensées et tous les souvenirs de l ' h u 

man i t é et de sa pat r ie . Universel et nat ional , il 

pe in t dans Hamlet l ' homme de tous les temps ; 

au m o m e n t oů l 'Angleterre se sépare de l 'Italie, 

il donne la vie ŕ Roméo, ŕ Jul iet te , ŕ Othello ; il se 

p longe dans les feux du midi , et cependan t cet 

Italien, ce Grec chan te l 'histoire anglaise dans 

des d rames q u e le peuple sait par c ś u r ; et il se 

fait aux temps modernes ce qu 'Homčre est ŕ l'an

t iqui té . Byron atil l 'esprit assez général , lui qui 

dépoui l le et maudi t les m ś u r s br i tanniques , s'en

1.  2 1 
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fuit loin des manufactures et des guinées , p o u r 

chan te r le Corsaire et Childe Haro ld , et place 

l 'apogée de son m o n d e idéal ŕ mille lieues de 

l 'Angleterre ? 

Mais, m ę m e dans la po l i t ique , on peu t saisir 

au jourd 'hu i u n e disposition plus cosmopol i te . 

Quand , en 1789, l 'Angleterre perd i t le m o n o p o l e 

. de la l iber té , le spectacle q u e lui donna i t la 

F rance la partagea. Les esprits j eunes et généreux , 

Fox ŕ leur tę te , sa lučrent avec ent l jpus iasme 

n o t r e régénérat ion. Ceux q u i é ta ient plus en t ič 

r e m e n t Anglais, q u e n'avait pas suff isamment 

adoucis l 'éducation ph i losophique du s i č c l e , se 

m o n t r č r e n t m o r n e s , chagr ins , prę ts ŕ deven i r 

hosti les. Ils ne gardčren t m ę m e pas long 

t emps le silence. Un h o m m e d ' e m p o r t e m e n t 

et d 'é loquence voulut t r adu i re no t re r é v o 

lut ion ŕ la bar re de l 'Europe , en t r i o m p h e r en 

la r a p p r o c h a n t de la const i tu t ion anglaise, et en 

repousser , au n o m de son pays , la contagion 

mora le . 

« Mes c o m p a t r i o t e s , quels qu'ils soient , 

» a imeron t mieux, j ' e spčre , r ecommander ŕ nos 

» voisins l 'exemple de no t r e const i tut ion a n 

» glaise que de p r e n d r e modčle sur les a m é l i o 

» ra t ions qu'i ls on t faites dans la leur . Je crois 

» q u e nous devons no t r e heu reuse s i tuat ion ŕ 

Source BIU Cujas



ANGLAISE.  3 ξ3 

» not re const i tu t ion, mais je pense que c'est ŕ 

» son ensemble et non pas ŕ aucune de ses par

» ties séparément que nous la devons. Je crois 

» q u e cela t ient beaucoup au soin que nous avons 

» eu dans nos c h a n g e m e n s , dans nos réformes 

>» et dans nos acquisi t ions, de conserver toujours 

» avec respect que lque chose de no t re anc ien

» ne té . Not re nat ion t rouve q u e le soin de con

» server ce qu'el le possčde et de le me t t r e ŕ l'abri 

» de la violat ion, suffit ŕ l 'occupation d 'un esprit 

« vra iment pa t r io te , l ibre et indépendan t . Je 

» n'en exclurai pas non plus quelques change

» mens ; mais , męme en changeant , je voudrais 

» conserver , je voudra is n 'ę t re condui t ŕ nos ré

» formes que par de grandes nécessités. Dans ce 

» q u e je ferais, je voudrais imiter l 'exemple de 

» mes ancę t r e s ; j e voudrais q u e la répara t ion 

» fűt, au tan t que faire se pourra i t , dans le style 

» de tou t l'édifice; l 'esprit de condui te que nos 

» ancęt res ont toujours manifesté était r emar 

» quab le par la profondeur de leur pol i t ique, pa r 

» la sagesse de leur circonspection et par une 

» t imidité qu i venait de la réflexion, sans qu'el le 

» fűt dans leur caractčre . N'ayant poin t été illu

)> minés par les lumičres dont ces messieurs en 

» France nous assurent qu' i ls on t reçu une por

» tion si abondan te , ils agi rent sous l ' impression 

» forte de l ' ignorance et de la faillibilité humaine . 
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*  Edmond  Burke.  Rιflexions  sur  la  rιvolution  de la  France. 

» Celui qu i les avait créés ainsi faillibles, les r é 

» compensa pour s'ętre condui ts confo rmément 

» ŕ leur na tu re . Imi tons leur p rudence , si nous 

» souhai tons de mér i te r les męmes succčs, ou de 

» conserver leur hér i tage . Ajoutons, si cela nous 

» p l a î t ; mais conservons ce qu'i ls on t laissé; et , 

» nous fixant sur les bases solides de la const i tu

» t ion anglaise, b o r n o n s  n o u s ŕ admi re r , et ne 

» nous efforçons pas de suivre le vol désespéré 

m des a réonautes de la F rance *. » 

Voilŕ b ien le vieux génie anglais, f ronçant le 

sourcil devant les innovat ions ph i losoph iques ; 

mais , depuis la fin du de rn ie r sičcle, Fox , se r e 

g a r d a n t ŕ la fois comme citoyen de son pays et 

du m o n d e , a corr igé l 'âpreté de ces supers t i t ions 

nat ionales . Canning a por t é au pouvoi r les prin

cipes de son i l lustre m a î t r e ; il a senti q u e l 'An

gle ter re devait sor t i r peu ŕ peu de sa pol i t ique 

insula i re , et qu ' en face de la l iber té qu i occupai t 

le cont inen t , la l iber té anglaise ne devait pas res 

t e r chagr ine et superbe . Evidemment , la pa t r ie 

de Canning et de Fox se sépare des e r r emens de 

Pi t t et de B u r k e ; elle tend ŕ devenir p lus h u 

ma ine et p resque cont inenta le , ŕ lier en t r e elle 

et les peuples plus avancés u n e solidarité utile ŕ 
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tous ; elle s'est émue ŕ no t re derničre révolution ; 

u n e noble émulat ion a précipi té sa réforme : ŕ 

not re tou r sacbon's la suivre dans cette vie poli

t ique de tous les jours et de tous les instans, plus 

difficile ŕ a p p r e n d r e p o u r la vivacité française 

q u ' u n t rône ŕ renverser ou des batai l lons enne 

mis ŕ dé t ru i re . 

L 'avenir décidera si, ent re l 'Angleterre et la 

France , il y a encore des haines assez vivaces 

p o u r des guer res longues et cruelles. Peu t ę t re 

les ant ipathies nat ionales ne s 'épuisentelles qu'a

prčs s 'ętre satisfaites; p e u t  ę t r e la pol i t ique eu

r o p é e n n e atel le d'anciens comptes ŕ régler 

avan t de se rebât i r sur u n au t re p lan ; mais il 

n e saurait ę t re éternel lement dans la na tu re des 

choses q u e deux puissances parfai tement égales", 

car elles sont profondément différentes, q u e l'An

gleterre , qu i peut couvrir la m e r d e ses vaisseaux, 

qu i est chargée de por ter aux autres part ies d u 

m o n d e la civilisation e u r o p é e n n e , e t q u e l a F r a n c e , 

peup l e central de l 'Europe, peuple chef, en t r e 

p renan t , peuple phi losophe, peuple agr icul teur 

et soldat, ne finissent pas par s 'entendre, s'aimer 

et se secpurir . L'histoire avance et saura bien dans 

son inépuisable variété imaginer au t re chose q u e 

l 'ancienne an t ipa th ie de Rome et de Carthage. 
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La Rιvolution  franηaise. 

Depuis la réforme de L u t h e r , depuis q u e ce 

moine de W i t t e m b e r g a pa r tagé l 'Europe , déch i ré 

lŕ p a p a u t é , fondé u n schisme p u i s s a n t , je té le 

calvinisme en France , en Angleterre u n e Eglise 

na t iona le , r e n d u plus tard nécessaire la g u e r r e 

de t r en te a n s ; depuis qu ' i l a p r é p a r é Descar tes , 

Locke , Spinosa, K a n t et Voltaire ; depuis qu ' i l 

a t ou t r e m u é , idées, sent imens , a r i s tocra t ies , 

démocra t i es , r o i s , p e u p l e s , consc iences , t o u t 

bouleversé , t o u t ému, il ne s'est r ien passé en 

E u r o p e d'aussi considérable . L 'Angleteçre a fait 

u n e révolut ion, mais elle en a renfermé dans son 

île la g r a n d e u r et la fécondité. N'y aura t  i l pas 

u n au t r e événement qui sera dans son o r d r e 

aussi eu ropéen que le chr is t ianisme ré formé? 
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La nat ion française mi t deux sičcles ŕ exercer 

sa pensée ; sans avoir aucune institution po l i t i 

que , elle passade l'âge de Descartes, de Corneille, 

de Racine , de Bossuet et de Moličre, ŕ celui de 

M o n t e s q u i e u , de J e a n  J a c q u e s , de Voltaire et 

de D i d e r o t ; des idées, toujours des idées depuis 

la fin de la F ronde jusqu 'en 1789; é tonnezvous 

encore d u caractčre phi losophique de no t re r é 

volut ion . 

Mais il y eut pour l 'Europe comme un événe

m e n t p récur seur . L 'Amérique en 1775 s'insurgea 

cont re l 'Angle ter re , et r eçu t les secours de la 

France : indust r ieuse économie de l 'histoire qu i 

associe le génie français ŕ la déclaration des droits 

de l 'homme de 1776, et le fait pré luder par une ex

pédi t ion nat ionale , funeste ŕ l 'Angleterre, ŕ une 

révolu t ion cosmopoli te . 

Quelles é taient sous Louis XVI les divisions 

pol i t iques du pays? Le clergé, la noblesse , le 

t iersétat . Le clergé avait eu, dčs^ 'o r ig ine de la 

m o n a r c h i e , une existence féodale : comme p r o 

pr ié ta i re , il par tageai t les intéręts de la noblesse; 

c o m m e corpora t ion religieuse, il hésitait et flot

tai t en t re la p a p a u t é et la royau té ; tantôt il 

adhéra i t aux l ibertés gallicanes, ouvrage des j u 

r isconsultes français ; tantôt i l inc l ina i tve r sBome 

et la théologie u l t r a m o n t a i n e : mais il m a n q u a 

toujours d 'une consistance isolée, i n d é p e n d a n t e ; 

il t in t cons tamment ses grands hommes et ses 
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ambi t ieux au service de la royau té , Suger , d 'Am

b o i s e , Mazar in , Richel ieu , F leury et D u b o i s ; la 

révolut ion le t rouva r iche , opulent , mais asservi 

et c o r r o m p u . 

La noblesse s'était i l lustrée par la gue r re et s'é

tait fait un n o m i m m o r t e l ; mais elle avait t o u 

j o u r s vécu dans u n e ignorance inébran lab le , sans 

au t r e science pol i t ique q u ' u n d é v o ű m e n t cheva 

leresque ŕ la royau té . 

Q u a n d le désordre des finances occasiona les 

é ta t s généraux , car il est r e m a r q u a b l e q u e les 

révo lu t ions les plus fécondes on t souvent d é b u t é 

pa r u n e ques t ion de budge t , on était fort e m b a r 

rassé p o u r savoir dans quelle a t t i tude se p r é 

sentera i t le t iersétat . Les t r ad i t ions h i s t o r iques 

voula ient qu ' i l se mî t ŕ genoux . Un des n o m b r e u x 

minis t res de Louis X V I , qu i en changeai t si fa

ci lement , M. de M o n t m o r i n eut la b o n h o m i e de 

faire u n appel aux écrivains, et de leur d e m a n d e r 

des consei ls .^L'opinion consul tée r épond i t p a r 

l 'organe d 'un h o m m e , tč te merve i l l eusement or

ganisée p o u r la log ique et la pensée , d e m a n d a n t 

aux pr incipes tou tes leurs conséquences , et d a n s 

le vér i tab le sens du mo t , u n parfait doctrinaire ; 

l ' abbé Sieyes posa ainsi la ques t ion : 

Qu'estce  que  le  tiersιtat?  Tout. 
Qu'estil  aujourd'hui?  Rien. 
Que  veutil ętre?  Quelque chose

Source BIU Cujas



FRANÇAISE. 32Q. 

Effectivement il fut que lque chose, car un mois 

aprčs la convocat ion des trois ordres il const i tuai t 

la nat ion. Les députés du t iers sent i rent na ture l 

lement qu' i ls étaient le pays, que ce n'était pas 

ŕ eux ŕ cour i r aprčs le clergé et la noblesse, mais 

au clergé et ŕ la noblesse ŕ venir se męler et 

s ' incorporer dans le peup le . Ils s ' int i tulent avec 

calme et courage assemblée nationale, unissent 

dans u n e mesure parfaite la réserve et l ' audace , 

a t t i r en t dans leur sein pa r u n e puissance i r rés is 

t ible l'Eglise et l 'ar is tocrat ie ; en un m o m e n t les 

t rois ordres ont d isparu , il n'a fallu q u ' u n s en t i 

m e n t profond et vrai p o u r abolir ces deux cas

tes, et les pe rd re dans la mer immense du peuple 

français. 

Ne vous at tendez pas ŕ voir bril ler ŕ la t r ibune 

de la Cons t i tuante des r enommées déjŕ solides 

et des noms déjŕ célčbres. C'est l 'obscurité qu i 

para î t ŕ la l u m i č r e ; parmi les innombrables avo

cats qui encombra ien t les bancs , tout ce qu'i l y 

avait de répu ta t ions de palais défaillit et tomba. 

Au bou t de que lques séances, Target , l 'orgueil 

du ba r reau , devint r id icule ; plus tard il ne vou

dra pas défendre Louis XVI ; âme m o l l a e t vrai

m e n t d igne de réprobat ion qui refusa la gloire 

parce qu'el le aura i t coűté la vie. C'était le tou r 

aux hommes i n c o n n u s , au conseiller D u p o r t , 

tę te vaste et sys témat ique, ŕ Barnave, au bri l lant 
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et généreux Barnave, don t la jeunesse , les e s p é 

rances et les vśux représenta ient si b ien la j e u 

nesse, les espérances et les vśux de n o t r e r é v o 

lu t ion; a rden t et naďf, sachant maî t r i ser les cśurs , 

se laissant en t ra îne r l u i męme , o r a t e u r a imable 

don t les t r iomphes n 'avaient r ien d 'offensant , 

et don t l 'unique défaite n ' eu t r ien de h o n t e u x , 

puisqu ' i l succomba sous l'effort r edoub lé de M i 

rabeau . 

Mirabeau !.... on a épuisé les phrases sur ce 

colosse; laissons donc de côté sa fougueuse j e u 

nesse, le t umul t e et la furie de ses passions, cet te 

sensibili té a rden te et fiévreuse qui le précipi ta i t 

dans ses t ravaux, comme dans ses excčs ; ne célé

b r o n s m ę m e pas cette immense faculté o ra to i re 

qu i lui fait surpasser dčs son d é b u t t o u t l 'éclat 

de la t r i bune anglaise, l 'associe ŕ la gloire sécu

laire de ceux qui ont le mieux par lé dans R o m e 

et dans Athčnes , su r  l e  champ , aux yeux m ę m e 

de ses con tempora ins , et ne lui laisse p e u t  ę t r e 

d 'au t re rival parmi les mode rnes qu i se sont ser

vis de la parole q u e Bossuet. Mais p renons Mira

b e a u au sein m ę m e de la Cons t i tuan te , clans son 

b o n segs et dans son espri t d ' homme d 'E t a t , 

ma î t r e de l 'assemblée, devinant avec un ins t inct 

rap ide jusqu 'oů il faudra frapper et d é t r u i r e , 

ayant m a r q u é d 'avance le po in t oů il voudra s'ar

ręter, de t r ibun devenir minis t re , et imposer ŕ 
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la démocrat ie comme ŕ la royauté la d ic ta ture 

de son génie. Supér ieur ŕ la coter ie anglomane 

qui avait la fatuité de s ' impatienter cont re u n 

pays qu 'e l le ne comprena i t pas, il ne s'arręta pas 

ŕ la ten ta t ion de t ransplanter en France la divi

sion des deux c h a m b r e s ; il savait q u e cette s é 

pa ra t ion h i s t o r i q u e , sécu la i re , con tempora ine 

de la l iberté anglaise , était aussi belle dans la 

GrandeBre tagne qu ' impra t icab le ŕ u n e époque 

oů le peuple étai t souverain. La pol i t ique de Mi

rabeau fut de combine r l 'unité du pouvoir exé 

cutif avec l 'unité d u pouvoir législatif; il avait 

r e c o n n u que le peuple seul était pu i s san t , et 

q u ' u n roi seul étai t encore possible. Si nous des

cendons aux détails, Mirabeau sait tout , a t o u t 

é tudié , a tout c o m p r i s ; il est versé dans l 'histoire 

anglaise, dans les précédens par lementa i res , non 

pour les copier , mais p o u r y puiser une expé

r i ence nécessaire ; prenezle sur les quest ions les 

p lus diverses, droi ts de t imbre , veto, tabac, théâ

t re , successions, droi t de paix et de guer re , assi

gnats et monnaies , pol i t ique é t rangčre , il est éga

l e m e n t sur tou t habi le , profond et passionné. Il 

a t ou te l 'é tendue ph i losophique de l 'esprit natio

nal , et de plus il est positif comme un Pitt et u n 

Cha tam; enfin il résume ŕ lui seul les trois p r e 

mičres années de la révolut ion ; c'est le m a n ś u 

vre immor te l qui en a posé la p remičre p ie r re . 
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Puisque nos pčres , en 1789, procédaien t à novo 

et recréaient le m o n d e ; puisqu' i ls ne s ' appuyaient 

pas sur des franchises nat ionales et des a n t é c é 

dens h i s to r iques ; p u i s q u e Mon te squ ieu , J e a n 

Jacques , Didero t et Voltaire é ta ient les b a r o n s 

féodaux de la phi losophie qui avaient s t ipulé la 

char te des droi ts de l ' homme, avant q u e M. de 

Lafayette la por tâ t ŕ la t r i bune de la Const i 

t uan te , il était na tu re l q u e la révolu t ion s 'ouvrî t , 

et q u e la const i tu t ion nouvel le c o m m e n ç â t pa r 

u n e déclarat ion ph i losoph ique des dro i t s de 

l ' homme et du ci toyen. 

« Les représenlans du peup le français, cons t i 

» tués en assemblée nat ionale , cons idérant q u e 

» l ' ignorance, l 'oubli ou le mépr i s des droi ts de 

» l ' homme sont les seules causes des m a l h e u r s 

» publ ics et de la co r rup t ion des g o u v e r n e m e n s , 

» ont résolu d 'exposer dans u n e déclara t ion s o 

» lennel le les droi ts na ture ls , inal iénables et sa

» crés de l ' h o m m e , afin que cet te déclara t ion, 

» cons t ammen t présente ŕ tous les m e m b r e s d u 

» corps socia l , leur rappel le sans cesse l eurs 

» droi ts et leurs devoirs ; afin q u e les actes d u 

» pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécut i f , 

» pouvan t ę t re ŕ c h a q u e instant comparés avec le 

» b u t de tou te ins t i tu t ion p o l i t i q u e , en soient 

» plus respectés ; afin q u e les réc lamat ions des 
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» citoyens, fondées désormais sur des pr incipes 

» simples et incon tes tab les , t o u r n e n t toujours 

» au main t ien de la const i tu t ion et au b o n h e u r 

» de tous . 

)> En conséquence , l 'Assemblée nat ionale r e 

» connaî t et déclare, en présence et sous les aus 

w pices de l 'Etre s u p r ę m e , les droi ts suivans de 

» l ' homme et du citoyen : 

»  ART . i c r . Les hommes naissent et demeuren t 

l ibres et égaux en droi ts . Les dist inct ions sociales 

ne peuven t ętre fondées q u e sur l 'utilité com

m u n e . 

»  ART. 2. Le b u t de tou te association est la 

conservat ion des droi ts nature ls et imprescr ip

tibles de l 'homme : ces droi ts sont la l iber té , la 

sűre té , la p ropr ié té , et la résistance ŕ l 'oppres

sion. 

»  ART. 3 . Le pr incipe de tou te souveraineté 

réside essentiel lement dans la na t ion ; nul co rps , 

nu l individu ne peu t exercer d 'autor i té qui n 'en 

émane expressément . 

»  ART. 4 La l iberté consiste ŕ pouvoir faire 

tou t ce qui ne nui t pas ŕ a u t r u i ; ainsi, l 'exercice 

des droits naturels de chaque h o m m e n'a de 

bo rnes que celles qu i a s s i r e n t aux autres mem

bres de la société la jouissance de ces męmes 

droi ts . Ces bornes ne peuvent ę t re déterminées 

q u e par la loi. 
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»  ART. 5. La loi n'a le d ro i t de défendre q u e 

les act ions nuisibles ŕ la société'. Tou t ce qui n 'est 

pas défendu par la loi ne p e u t ę t re e m p ę c h é , et 

nu l ne peu t ę t re cont ra in t ŕ faire ce qu 'e l le n 'o r 

donne pas . 

»  ART. 6. La loi est l 'expression de la vo lonté 

générale . Tous les ci toyens on t droi t de c o n c o u 

r i r personne l lement ou pa r leurs r ep résen tans ŕ 

sa format ion; elle doi t ętre la m č n e p o u r tous , 

soit qu 'e l le pro tčge , soit qu 'el le pun isse . Tous 

les citoyens, é tan t égaux ŕ ses yeux, s o n t éga le 

m e n t admissibles ŕ toutes les d igni tés , places et 

emplois publics , selon leur capacité , et sans a u t r e 

distinction que celle de leurs ver tus et de leurs 

ta lens . 

»  ART.  7. Nul h o m m e ne peu t ę t re accusé , ni 

dé t enu , que dans les cas dé te rminés par la l o i , 

et selon les formes qu'el le a prescri tes . Ceux q u i 

sollicitent, expédient , exécuten t ou font exécu

ter des ordres arbi t ra i res doivent ę t re pun i s ; 

mais tou t ci toyen appelé ou saisi en ve r tu de la 

loi, doit obéir ŕ l ' instant ; il se r end coupable pa r 

la rés is tance. 

«  ART. 8. La loi ne doit établir que des p e i n e s 

s t r ic tement , évidemmWit nécessaires , et nu l ne 

peu t ę t re pun i qu ' en ver tu d 'une loi établie et 

p r o m u l g u é e a n t é r i e u r e m e n t au délit et légale

men t app l iquée . 
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«  ART.  9. Tout h o m m e é tan t p ré sumé innocent 

jusqu 'ŕ ce qu'i l ait été déclaré coupab le , s'il est 

jugé indispensable de l 'arręter , tou te r igueur q u i 

ne serait pas nécessaire p o u r s 'assurer de sa per

sonne doit ę t re sévčrement répr imée par la loi. 

»  ART. 10. ]Nul ne doit ę t re inquié té pou r ses 

opin ions , pou rvu q u e leur manifestat ion ne trou

ble pas l 'ordre publ ic établi p a r l a loi. 

»  ART. 11. La Jjibre communica t ion des pen

sées et des opinions est un des droi ts les p lus 

précieux de l 'homme ; tou t citoyen peut donc 

par ler , écr i re , impr imer l i b r e m e n t , sauf ŕ ré

p o n d r e de l 'abus de cette l iberté dans les cas dé

terminés par la loi. 

»  ART. 12. La garantie des droits de l 'homme 

et du citoyen nécessite u n e force publ ique ; cet te 

force est donc inst i tuée pour l 'avantage de t o u s , 

et non pour l'utilité part iculičre de ceux auxquels 

elle est confiée. 

»  ART.  I 3 . P o u r l 'entretien de la force pub l ique 

et pou r les dépenses d'adrfnnistration, u n e contri

bu t ion commune est indispensable ; elle doit ę t re 

également répar t ie entre tous les citoyens en rai

son de leurs facultés. 

»  ART.  I4  TOUS les citoyens ont le droi t de 

constater par euxmęmes ou par leurs représen

tans la nécessité de la cont r ibut ion pub l ique , de 

la consentir l ib rement , d'en suivre l 'emploi et 
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d'en dé te rmine r la quo t i t é , l 'assiette, le recouvre

m e n t et la du rée . 

»  ART.  I5 . La société a le droi t de d e m a n d e r 

compte ŕ tout agent publ ic de son admin i s t r a t ion . 

»  ART. 16. Tou te société dans laquelle la garan

tie des droi ts n'est pas assurée , ni la séparat ion 

des pouvoirs dé t e rminée , n'a poin t de cons t i tu 

tion. 

»  ART. 17. La p ropr ié té é tant un dro i t i nv io 

lable et sacré, nul ne peu t en ę t re pr ivé , si ce 

n 'est lorsque la nécessité p u b l i q u e léga lement 

consta tée l'exigé év idemment , et sous la c o n d i 

t ion d 'une juste et préalable i ndemni t é . » 

Ainsi , l 'Assemblée cons t i tuante a aboli les i n 

s t i tut ions qui blessaient la l iberté et l 'égalité des 

d ro i t s ; elle a organisé la France , refait la législa

t ion et l 'adminis trat ion, const i tué l 'unité d u p o u 

voir exécutif et la souvera ine té du pouvoi r légis

latif, insti tué le j u r y , la garde na t iona le , aboli la 

t o r t u r e , réformé la j u r i s p r u d e n c e cr iminel le , 

déclaré ŕ l 'Europe q u e la nat ion française r e 

nonçai t ŕ e n t r e p r e n d r e aucune gue r re dans un 

espri t de conquę te , et n ' emplo iera i t jamais ses 

forces cont re la l iberté d 'aucun peuple. Cet te 

assemblée fut vér i tab lement cons t i tuante , et r e 

présen te toutŕfait la philosophie de la r évo lu 

t ion française. 
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Not re p remičre révolut ion a trois époques , la 

Const i tuante , la Convent ion et l 'Empi re ; voilŕ les 

véri tables phases de la pensée de 1789 dont l ' in

effaçable uni té r éun i t et domine les contrastes 

p i t to resques de ces trois grandes histoires. 

Je serai cour t sur la Convent ion, époque excep

t ionnel le et t rag ique oů la démocrat ie fut aussi 

cruel le q u e Louis XI et Charles IX, oů la ph i lo 

sophie , se d é b o r d a n t e l lemęme, ręva follement 

la suppression immédiate du christ ianisme et 

l 'égalité absolue , oů les part is se dévoraient en

t r e eux, oů la m o r t envahit tou t , depuis Barnave 

jusqu 'ŕ Robesp ie r re ; mais en męme temps épo 

q u e h é r o ď q u e oů l ' indépendance du ter r i to i re , 

c ' e s t  ŕ  d ^ de la patr ie , fut ma in tenue ; oů la Con

vent ion , t r aquée pa r l 'Europe comme u n san

glier dans sa b a u g e , envoyait aux frontičres ces 

admirables a rmées révolut ionnaires qui n 'avaient 

n i pain ni souliers, p rodiguaient leur sang, m u l 

t ip l ia ient la victoire au service de la r épub l ique , 

et formaient , p o u r ainsi dire , un formidable ba 

tai l lon car ré au mil ieu duque l la France pouvai t 

ętre déch i rée , ma lheureuse , mais au moins pas 

avilie, pas conquise , mais l ibre du j oug de l'é

t ranger , mais indépendan te , mais victorieuse. 

Les deux résultats h is tor iques de cette époque 

sont l 'inviolabilité du ter r i to i re et le par tage au 

peuple des biens de la noblesse. 

1 .  22 
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Q u e la convent ion fűt u n combat , en vou lez 

vous la p r e u v e ? Sous son rčgne la Const i tu t ion 

fut cont inue l lement s u s p e n d u e ; on avait sus 

p e n d u bien au t re chose, on avait suspendu l 'hu

mani té . 

Je passe, n o n qu'i l y ait dans m o n c ś u r la 

mo indre appréhens ion de c o n d a m n e r ce qu i fut 

condamnab le ni de p la indre ce qui fut m a l 

h e u r e u x . Mais enfin l 'histoire n 'est pas u n e 

idylle, destinée ŕ représen te r les h o m m e s pe r 

pé tue l l emen t h e u r e u x , dans des p la ines fo r tu 

nées o ů coulen t des ruisseaux de lait et de miel . 

N o n ; c'est u n e a rčne de lu t te et de c o m b a t oů 

l 'avantage se paie souven t fort c h e r , o ů , p o u r 

t o u c h e r le b u t , il faut t raverser les «traces de 

sang des v ic tor ieux et des va incus . 

Dans sa premičre é p o q u e , la révolut ion avait 

cons t i tué son espr i t et sa ph i losophie ; dans le 

second m o m e n t de son exis tence elle s'était r e 

cueillie et ramassée en convention p o u r se b a t 

t r e et se défendre con t r e ses e n n e m i s ; dans la 

t ro is ičme époque , elle passa tou t ent ičre dans 

u n h o m m e qu i la rend i t conqué ran te et législa

t ive, l'affubla de la p o u r p r e impér ia le , commença 

pa r la se rv i r , et n 'exista vé r i t ab lemen t q u e p a r 

elle, la mi t ensui te en oubl i , et tomba . 

Q u e la France fűt fatiguée sous le Di rec to i r e , 

qu'el le eű t le droi t de l 'ętre, q u e le désir d u 
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*  J'ai  apprιciι  ailleurs  le  caractθre  ŕ  la  fois  historique  et  phi

repos et de la stabili té l'ait entra înée ŕ l 'abandon 

de sa l iberté po l i t ique , voilŕ qui est vrai , mais 

secondaire , et ne suffirait pas p o u r expl iquer 

l 'avčnement de Napoléon. Mais le pays, j u squ ' a 

lors cerné , a t t aqué , sentait , sans bien y réfléchir, 

le besoin d'iuitiative, d 'une gloire mili taire qu i 

r épand î t le n o m français ŕ t ravers l 'Europe. La 

révolu t ion s'était défendue avec vigueur , avec 

héro ďsme ; mais elle n'avait pas été conquéran te , 

elle n'avait pas été fičre et insolente aux yeux de 

l 'Europe , elle n'avait pas encore par lé comme si 

elle eűt eu u n e légit imité de q u a t r e ou cinq 

sičcles sur le corps : elle arr iva par Napoléon ŕ 

u n e au t re légit imité, ŕ celle de la victoire. On 

vint annonce r un j o u r au p remie r consul que 

l 'Autr iche consenta i t ŕ reconnaî t re la républ ique 

française. « En vér i té ! r épond i t  i l ; elle reconna î t 

» donc le soleil en plein midi . » Se faire recon

n a î t r # é t a i t beaucoup ; dicter des lois, mieux en

core : et la révolut ion française, aprčs s'ętre bat

t u e su r la frontičre, se p romena par le m o n d e . 

Si l 'Assemblée const i tuante avait décrété les 

pr inc ipes de sa phi losophie pol i t ique , elle avait 

laissé der r ič re elle les établissemens civils et do 

mest iques de l 'ancienne France qu'i l fallait r é 

former et r amener aux doct r ines nouvelles *. Or 
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losophique  de  nos  Codes,  surtout  du  Code  civil. Introduction gé-
nérale à l'Histoire du Droit,  chap. 20. 

on peu t , dans le p r e m i e r en thous i a sme d 'une 

révolut ion, émet t r e avec p r o m p t i t u d e les p r i n 

cipes const i tuans d 'une organisa t ion p o l i t i q u e ; 

mais p o u r réd iger des codes, p o u r rég le r la vie 

civile et les t ransact ions commerc ia les , il faut d u 

t emps et de la sécuri té : le consu la t et l ' empire 

n o u s d o n n č r e n t l 'un et l 'autre : a lors furent é l a 

borés les codes q u e n o u s a p p r e n o n s dans nos 

écoles, l 'égalité ne fut p lus u n e m a x i m e p h i l o 

soph ique , mais elle s 'établit i r r évocab lemen t dans 

les m ś u r s domes t iques d u p e u p l e français. 

T o u t cela fut g r a n d et nécessaire ; mais p o u r 

q u e la révolut ion p ű t r é g n e r ŕ la fois pa r les a r 

m e s et par les lois, elle d u t se r é sumer dans u n e 

formidable un i té , et ce t te un i t é ne pouva i t con

sister q u e dans un h o m m e . Or, p a r u n e au t r e d é 

duc t ion irrésist ible, ce t te un i t é pe r sonne l l e n e 

pouva i t ę t re q u e le despot i sme, qu i finit pa r cor

r o m p r e celui qu i en fut le déposi ta i re . S u r d # faîte 

d u t rône impér i a l , q u a n d Napo léon , voyan t a u 

dessous de lui tous les rois de la t e r re , pu i s les 

pet i ts pr inces , enfin les peup les , se pencha p o u r 

r ega rde r cet te m u l t i t u d e i m m e n s e d o n t le b r u i t 

venai t m o u r i r ŕ ses p ieds , la tę te lui t o u r n a . 

En ce m o m e n t deux opin ions cont rad ic to i res 
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divisent les amis de la l iberté. Quelle est  celle 

q u i p révaudra dans l 'histoire de Napoléon, q u a n d 

il sera temps de l 'écrire? On ne p e u t nier q u e , 

pa rmi les con tempora ins de l 'empereur , tou t ce 

qui avait de l ' indépendance dans l 'esprit et de la 

g r andeu r dans l 'âme fut mécon ten t et froissé. 

Napoléon , sorti du peuple , venu ŕ la p o u r p r e 

pa r le v ś u nat ional qu 'a t tes tera  l 'histoire sans 

faire le relevé des votes inscrits aux registres 

mrfhicipaux, oubl ia son origine plébéienne, livra 

son cśur ŕ un égoďsme profond, et, ce qu i est 

p lus triste encore , au mépr is des h o m m e s  et de 

l ' humani t é : d isposi t ion mor te l le et vénéneuse 

d o n t je voudra is charger comme des victimes 

expia to i res ces f lat teurs qui ont aveuglé sa gran

deu r et déser té son exil. Alors il y eut un temps 

oů faire de l 'opposition ŕ l ' empereur fut le  Tτle 

des âmes généreuses. Les Carnot , les Daunou , 

les Benjamin Cons tan t ne s'y épargnčren t p a s ; 

résis tance légitime et glorieuse par laquelle ces 

h o m m e s d'élite empęchaient la l iberté de se pres

cr i re . De son côté, le peup le , sans r ien analyser , 

dans son inst inct profond, sans ętre ébranlé pa r 

l 'oppression uni forme qui pesait sur tous , salua 

toujours dans l ' empereur l 'enfant de la révo lu

t i o n ; il s 'opiniâtra ŕ le considérer c o m m e son 

h o m m e et son hé ros , ŕ le r e c o m m a n d e r ŕ la pos

tér i té par la popular i té la plus u n a n i m e et la plus 
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vivace qu i ait jamais célébré u n e gloire h u m a i n e . 

Nous croyons que l 'opposit ion partielle d ispara î 

t ra de plus en plus devant l 'acclamation na t iona le , 

et que le génie du peuple pčsera d 'un plus g r and 

poids dans la balance q u e la spir i tuel le c r i t ique 

de que lques écrivains. 

Quel était donc cet h o m m e tou r ŕ t o u r l ' idole 

et la terreur, d u m o n d e ? 11 y avait en lui d u Ma

homet , du César, du Char lemagne , e t , de p l u s , 

cet . homme était Napoléon. Né sur u n e a u t r e 

t e r r e q u e la France , su r u n sol insula i re e n t r e 

Home et Paris , d 'une imagina t ion i ta l ienne e t 

or ientale , d 'une justesse e t d 'une vivacité d 'espr i t , 

t ou t e française, il échappe ŕ l 'appréciat ion q u a n d 

on veut s 'enfermer dans u n cer ta in o rd re d ' idées 

positives et médiocres . On a comparé Napo léon 

et Washing ton : certes, Wash ing ton est le carac

tčre le plus p u r q u e la l iber té ait p u f rapper ŕ 

son image ; mais voulezvous q u ' u n Corse r e s 

semble ŕ u n Américain, et q u e Napoléon se m o 

dčle sur le général de l 'Union? P renons donc 

l 'histoire avec son or iginal i té et sa poés ie ; e n 

chan tons nous des créa t ions inépuisables qu 'e l le 

sčme sur sa r o u t e ; voyonsla, aussi r iche q u e sé 

včre, a b s o u d r e un peu de mal par b e a u c o u p de 

b ien , et ne r ien regre t t e r des śuvres immor te l les 

de son p lus g lor ieux enfant, de Napoléon le 

Grand. 
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Une femme il lustre a méconnu tota lement l 'em

pereur . Elle en a fait comme une espčce de génie 

du mal, comme un démon incarné. Mais madame 

de Staël s'est a t taquée ŕ que lque chose d'un peu 

plus fort qu'el le : ce serait pour toute au t re gloire 

q u e celle de l 'empereur un ma lheu r i r réparable 

q u e de l'avoir pou r ennemie auprčs de la posté

r i t é ; mais toute l 'éloquence de sa partiali té fémi

nine ne pour ra prévaloir cont re Napoléon. Au 

surp lus , au t r emen t placée, l 'auteur de l'Allema-

gne eux au t r emen t écr i t ; c'est aux grands h o m m e s 

ŕ comprend re les g rands hommes , et madame de 

Staël était d igne d 'entendre le génie dte l ' empe

reur , par la m ę m e raison que Montesquieu nous 

a révélé celui d 'Alexandre. 

Nous donnâmes en 1814 le triste spectacle 

d 'un peuple qui s 'abandonne lu i męme et qu i 

laisse ŕ l 'armée la défense du ter r i to i re . Alors , 

sur les derr ičres de l'invasion, arriva une d y 

nastie dont pas un h o m m e de notre âge n'avait 

en t endu par ler , qui redemandai t le t rône , assu

ran t qu'el le seide pouvait faire le bonheu r de la 

F rance . Charles Fox a dit que la plus funeste des 

révolut ions était une restaurat ion. Pourquoi ce 

mot esti l vrai , et se confirmeti l par la double 

histoire de l 'Angleterre et de la France? 

Quand une dynastie proscr i te vient r ep rendre 
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le t r ône , elle n'a d 'autres t i t res et d 'aut res sens 

q u e de représen te r les sent imens et les v ś u x de 

cette par t ie de la nat ion qui n'a pas voulu passer 

sous la bann ič re des idées nouvel les et de la ré 

volut ion accomplie . La légi t imité h i s to r ique est 

t ou te dans les p ré ten t ions d u passé qu i veu t 

p r e n d r e le pas sur le présent et l 'avenir de la 

société, et il ne saurai t y avoir de res taura t ion 

sans qu'el le songe ŕ con t r a ind re la révolut ion ŕ 

s'avouer va incue . Alors t rois op in ions se p a r t a 

gent o rd ina i rement le pays. Les pa r t i sans p u r s 

et comple ts de la légit imité veulen t en faire le 

p remie r pr incipe social. D 'aut res pe r sonnes h o n 

nętes et b ien in ten t ionnées disent ŕ la légit imité : 

Oui , vous avez raison, et nous reconna issons en 

vous le p r inc ipe p remier de la cons t i tu t ion po l i 

t i q u e ; mais convenez aussi q u e depu i s vous il 

s'est passé q u e l q u e chose , et q u e des faits n o u 

veaux se sont accompl i s . Or ces faits sont les 

droi ts et les in té rę t s popula i res ; on les p résen te 

ŕ la légit imité p o u r qu 'e l le les amnis t ie et c o n 

sente ŕ les couvr i r de son sceau et de sa p r é ro 

gative. Enf in , d ' au t res h o m m e s p lus ent iers et 

p lus perspicaces dans leurs j u g e m e n s , professent 

dčs l 'abord l ' incompat ib i l i té des deux pr inc ipes , 

en es t iment l ' accouplement m o n s t r u e u x , et se 

refusent ŕ la t ransac t ion , ŕ cet te p r i m a u t é du 
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passé sur le présent . On sait laquelle de ces trois 

opinions a t r i omphé . C'est qu ' une res taurat ion 

ne saurai t jamais ę t re q u ' u n e cour te transit ion ; 

c'est le dern ier effort de l 'ancien o rd re p o u r re

vivre et r é g n e r ; résurrect ion passagčre ou p lu tô t 

exhumat ion factice qu i ne fait que mieux con

s ta ter l ' i rrévocable mor t qu i a glacé la face de la 

vieille dynastie. 

H faut que la const i tut ion d 'un pays découle 

d 'un pr incipe un ique : sans cela on n 'a t tachera i t 

pas u n e aussi grande impor tance au p r é a m b u l e 

des char tes . J'ai cité la déclarat ion des droi ts de 

l ' homme qu i ouvre la const i tut ion de 1791. 

Louis XVII I , h o m m e toutŕfait éclairé p o u r un 

roi de res taurat ion, commença sa Char te par u n 

p r é a m b u l e qui la faisait émaner de l'octroi royal , 

de la légi t imité . Q u ' a  t  o n fait aprčs la révolut ion 

de i 8 3 o ? on a suppr imé le préambule : qu'estce 

ŕ d i re ? qu ' en t r e la légitimité et la souveraineté 

nat ionale il faut q u e l 'une fasse place ŕ l ' au t re ; 

il n 'y a pas lŕ d'éclectisme possible. 

Q u e res te t  i l donc en France aprčs nos deux 

révolut ions , sans théorie , mais en fait? Quelle est 

la réali té r econnue de tout le monde , devant la

quelle sont verRies t omber toutes les fantasmago

ries diverses qui ont bril lé que lques j ou r s? A cet te 

quest ion, posée par Sieyes en 1789, la réponse 
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sera au jourd 'hu i plus facile et plus générale : q u e 

restetil en F rance? le peuple . La France est 

u n e vaste démocra t ie ŕ des degrés différens. P lus 

de clergé const i tué en co rpo ra t i ons ; les p r ę t r e s 

sont desofficiers de mora le pub l ique r é t r i bués su r 

le budget . Plus de noblesse h i s t o r i q u e ; L o u i s XI , 

Richel ieu et la Convent ion l 'ont effacée. Q u e 

reste t  i l donc , encore u n e fois? le peup le . En 

quoi réside la raison de tou te c h o s e ? dans les 

droi t s et les in té rę t s d u peup l e français. Et c'est 

en ce sens qu' i l est vrai de d i re q u e tou te souve

ra ineté réside dans la n a t i o n ; c'estŕdire q u e la 

souvera ineté , mélange de raison, de just ice et de 

volonté , qu i représente ŕ la fois ce q u ' u n e na t ion 

croi t , pense et veut , est dans le peup le et pas 

ai l leurs . 

Voilŕ pou rquo i la des t ruct ion de la vieille l é 

g i t imi té , qui s 'appuyait sur le droit divin et l 'épée 

f ι o d a l e , qui p ré tenda i t avoir u n e raison qu'el le 

n'avait pas puisée dans les in térę ts et le consen

t e m e n t de la na t ion , est u n e ś u v r e sa lu ta i re . 

Désormais , il faudra b ien q u e la concept ion p h i 

losoph ique et na t ionale de  1 7 8 9 poursuive sa 

ligne droi te , et qu 'el le développe avec des p r o 

grčs pér iodiques la l iber té et 1# p ropr ié té . La 

phi losophie de la révolut ion n'est pas s u b v e r 

sive de la p ropr i é t é , elle en est p ropaga t r i c e ; 
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son vśu le p lus cher est de la c o m m u n i q u e r ŕ 

tous , et non de la t roub le r dans ses pr incipes 

nature ls . 

Un mot sur la révolut ion française en face des 

au t res peuples . Elle a r enoncé aux c o n q u ę t e s ; 

son génie tou t ph i losophique n'est pas celui d'A

lexandre , de César ou de Napoléon : il t end ŕ la 

paix, se regarde comme solidaire de la l iberté du 

m o n d e ; il est par excellence social et h u m a i n . 

Vers la fin du v c sičcle de la r épub l ique , un ami 

de Lél ius et du second Scipion l'Africain fit en

t endre ce vers sur le théâ t re de Rome : 

Homo sum,  et  humani  a  me  nihil  alieuum  puto. 

L'assemblée se leva tou t ent ičre , et tous ba t t i r en t 

des mains. P o u r ces Romains qui méprisa ient si 

f ičrement le monde , p o u r ces p lébéiens , ces pa

tr iciens et ces affranchis qui avaient d 'autres in

té rę ts que ceux de l 'humani té męme , c'était une 

révélation q u e ce cri de Térence : Homo sum. 

Quand Jésus de Nazareth m o u r u t sur la croix, 

quel est le mo t p rononcé sur lui par le chris t ia

nisme : Ecce homo, c'estŕdire ce n'est ni un Juif, 

ni u n Romain , ni un Grec , ni un Barbare, c'est 

l 'homme qui se dévoue et qu i m e u r t pou r l 'hu

mani té . Quand la révolut ion de 1789 a sonné, en 
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ver tu de quoi s'estelle accompl ie? En ver tu de 

l ' homme, de sa na tu re et de ses d r o i t s ; elle est 

aussi universelle q u e nat ionale . Qu'il est b e a u , 

qu'il est vivifiant de p o r t e r dans son c ś u r la 

t r ip le conscience d ' homme , de França is et d u 

genre h u m a i n , et de pouvoi r r econna î t re dans 

l 'affranchissement de son pays le dern ie r p rogrčs 

accompl i de l 'histoire du m o n d e ! 

Mais si, dans son pr incipe , la re'volution fran

çaise est pacifique, l 'estelle par pos i t ion? Pu i s 

qu'el le est u n e phi losophie , elle est nécessa i re

m e n t u n e innovat ion con t re l 'histoire du passé. 

Tou t ce qui en E u r o p e est encore féodalement 

const i tué, s 'étonne et se blesse de no t r e existence ; 

l 'opposit ion est t r op écla tante et t r o p t r a n c h é e , 

et il faut reconna î t re qu ' i n t imemen t pacifique, 

la révolut ion, dans sa posi t ion accidente l le , est 

hosti le et gue r r i č re . Je n'ai pas besoin de d é v e 

lopper ce t ex te ; l 'avenir s'en chargera : nous ver

rons si les soins q u e l'on p r end p o u r m o d é r e r 

l 'éclat de no t r e l iber té , et cacher au passé féodal 

de l 'Europe , la p rofondeur de sa chu te , prévien

d ron t de ter r ib les rencon t res . Quoi qu'i l en soi t , 

nous serions b ien m a l h e u r e u x de n'avoir pas la 

conscience q u e , s' la révolut ion de x83o est des

t inée ŕ avoir sa guer re de t r e n t e ans, elle ne r e 

culera p a s ; et , qu'essuyâtelle de mauvais j o u r s , 
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des tempętes et des disgrâces , elle restera victo

r ieuse, au tan t pou r les au t res peuples que pou r 

elle. 
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